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? Fig. 1. Le Guit-guit sai (p. 6). 

LES OISEAUX 

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

Die Spàher, the Explorators. 

L e n o m sous leque l nous r é u n i s s o n s les o i 
seaux q u i vont nous occuper , a é té e m p l o y é par 
Reichenbach, le p remier , mais dans un sens un 
peu d i f f é r e n t de ce lu i que nous l u i a t t r ibuons . 
A i n s i , nous r é u n i s s o n s dans une m ê m e classe 
des oiseaux voisins les uns des autres, et que 
les natural is tes on t cependant d i s p e r s é s dans 
divers ordres . D ' a p r è s les uns, les investigateurs 
f i g u r e r a i e n t p a r m i les chanteurs , les cr ieurs , les 
p ia i l l eu r s et les g r i m p e u r s ; d ' a p r è s d'autres, ils 
r en t r e ra i en t dans les ordres des conirostres, des 
p ê c h e u r s et des p a l m i p è d e s . Reichenbach ex
c e p t é , aucun natural is te classificateur ne les a 

r é u n i s dans u n m ê m e groupe . 
J'avoue que les oiseaux que cet auteur a ainsi 

BREHM. 

r a p p r o c h é s , p r é s e n t e n t entre eux des d i f f é r e n c e s 
plus grandes que celles que nous avons pu 
constater dans les autres classes ; mais j e me 
range n é a n m o i n s à son o p i n i o n , car les inves
t igateurs se ressemblent plus entre eux qu i ls 
ne ressemblent aux oiseaux des autres ordres. 
Comparer un toucan et u n c o l i b r i , c'est, i l est 
v r a i , met t re l ' un p r è s de l 'autre des ê t r e s f o r t 
d i f f é r e n t s ; n é a n m o i n s , si l 'on c o n s i d è r e tous les 
i n t e r m é d i a i r e s , nous nous convaincrons q u ' i l y 
a entre eux plus de p a r e n t é qu 'ent re un c o l i b r i 
et un amphibo le , b ien qu ' on admette g é n é r a l e 
ment ces deux derniers oiseaux comme faisant 
part ie d'une m ê m e f a m i l l e . 

La classe des oiseaux invest igateurs d i f f è r e de 

I V — 312 
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toutes les autres par la grande d ivers i té de ses 
formes. Certains types se p r é s e n t e n t sous les 
aspects les plus var iés ; ils se transforment, se 
modif ient de telle f a çon , q u ' i l devient fo r t d i f f i 
cile de les s é p a r e r ; des oiseaux dont on ne peut 
mettre en doute la p a r e n t é , ne p r é s e n t e n t que 
t r è s - p e u de ressemblances entre eux. Les types 
de transi t ion sont e x t r ê m e m e n t f r é q u e n t s , non-
seulement entre deux famil les , mais encore en
tre deux ordres. Le co l ib r i , si l 'on cons idè re la 
somme de ses c a r a c t è r e s , ne peut ê t re c o m p a r é 
à aucun autre oiseau; nous le verrons r ep ré 
sen té dans deux groupes de cette, classe, que 
nous sommes fo rcé de cons idé re r comme des 
ordres d i f fé ren ts . Le type du pic se trouve de 
m ê m e r épé t é dans plusieurs subdivisions des 
investigateurs. Le type de l'oiseau chanteur 
se confond peu à peu avec celui du t é n u i r o s t r e ; 
celui-ci , avec celui du gr impeur . Le col ibr i passe, 
si j'ose m'expr imer ainsi, au jacamar, ce lui -c i 
au m a r t i n - p ê c h e u r ou au g u ê p i e r , ou encore au 
trachyphonus, et le trachyphonus ressemble à 
un engoulevent à couleurs superbes, au coucou, 
et ce lui -c i enfin au toucan, le r e p r é s e n t a n t des 
b u c é r o t i d é s dans le Nouveau-Monde. 11 est f o r t 
d i f f ic i le d 'é tab l i r parmi les oiseaux des ordres et 
des familles, et c'est surtout pour les investi
gateurs que cette d i f f i cu l t é atteint son maxi
m u m . 

Cette grande var ié té dans les formes rend 
impossible une description g é n é r a l e de la classe 
que nous allons é t u d i e r . I l n'est pas un carac
tère qu i soit commun à tous les investigateurs. 

Chaque appareil , chaque organe, varie à l ' i n f i n i ; 
le plumage, sa fo rme , sa couleur p r é s e n t e n t no
tamment les d i f f é r ences les plus c o n s i d é r a b l e s . 

A ces variations dans les c a r a c t è r e s physi
ques, correspondent des d i f f é r ences dans le 
genre d é v i e : un ê t r e , en effet, est incapable de 
vivre d'une vie autre que celle que d é t e r m i n e la 
constitution de ses organes. 

Les quelques p a r t i c u l a r i t é s qu i soient à peu 
près communes à tous les investigateurs se r é su 
ment à ceci : ils habitent sous toutes les latitudes, 
comme sous toutes les altitudes ; ils sont plus 
nombreux dans les c o n t r é e s tropicales que dans 
les r é g i o n s froides ou t e m p é r é e s ; ce sont g é n é r a 
lement des oiseaux sylvicoles, ou du moins leur 
existence est l iée à la p r é s e n c e des arbres; au 
point de vue de leurs f a c u l t é s , ils sont au-dessous 
des broyeurs et des oiseaux de p ro ie ; t r è s - p e u 
d'entre eux sont des oiseaux chanteurs, beau
coup n'ont qu 'un c r i des plus d é t e s t a b l e s ; ils 
ont une nour r i tu re surtout animale, quelquefois 

! v é g é t a l e ; ils sont presque tous monogames; ils 
| nichent g é n é r a l e m e n t dans des cavi tés , et pon

dent des œuf s blancs; t r è s - p e u d'entre eux 
é m i g r e n t , quelques-uns seulement entrepren-

i nent des voyages un peu é t e n d u s ; ce sont pour 
| la plupart des animaux ut i les ; t r è s - p e u d'entre 
I eux commettent des dégâ t s de quelque i m -
j portance ; sauf quelques exceptions, ils se p r ê 

tent peu à la cap t iv i t é . C'est là tout ce que l 'on 
peut dire d é g é n é r a i à leur sujet ; pour tout le 
reste, i l faut s'en rapporter à la description de 
chaque fami l le en par t icul ier . 

L E S G R I M P E U R S S C A N S O R E S . 

Die Klettervôgel, the Climberbirds, the Creepers. 

I l est des noms que Ton ne peut se dispenser 
d'employer : tel est celui de grimpeur. Ce nom est 
tellement c a r a c t é r i s t i q u e pour certains oiseaux, 
q u ' i l s'impose f o r c é m e n t . Qu'on veuille bien con
s i d é r e r , en effe t ,que, comme le m a t h é m a t i c i e n , 
le naturaliste est soumis aux lois de sa science, et 
ne peut é c h a p p e r aux faits ; des bornes i n f r a n 
chissables s'opposent aux éca r t s de son imagina
t ion . Môme dans les dé ta i l s , l 'histoire naturelle 
demande de la c l a r t é et de la p réc i s ion . Elle 
permet de traiter les faits isolés avec toute la 
l iber té voulue, mais elle exige que l 'on se con
forme à ses lois, dès qu'on veut comparer ces 
faits les uns aux autres, ou en t i rer des conclu
sions. I l n'est pas d i f f ic i le de nommer un animal 

isolé ; à cet éga rd , le naturaliste peut donner 
libre c a r r i è r e à sa fantaisie ; mais i l est bien 
moins aisé de trouver un nom pour un groupe 
d'animaux : ce nom, en effet, doi t ê t r e s i g n i f i 
catif et indiquer un c a r a c t è r e c o m m u n à tous les 
membres du groupe. 

Le terme de grimpeur est connu depuis long
temps, mais i l a reçu diverses acceptions. On l'a 
a p p l i q u é à certaines famil les auxquelles i l con
vient f o r t peu, car aucun des animaux q u i en 
font partie ne possède la f a c u l t é de gr imper . J'ai 
dé jà d o n n é les mot i fs pour lesquels j e me suis 
d é c i d é à s é p a r e r les perroquets des gr impeurs , 
et je reviendrai encore sur ce p o i n t ; mais j e 
d i ra i dés à p r é s e n t , et en cela j e suis presque 
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c o m p l è t e m e n t d 'accord avec Reichenbach, que 
j e comprends p a r m i les g r impeurs une par t ie 
seu lement des t é n u i r o s t r e s et les pics. Ces deux 
groupes passent insens ib lement de l ' u n à l 'autre ; 
i l s p r é s e n t e n t t an t de c a r a c t è r e s c o m m u n s , au 
p o i n t de vue des m œ u r s et d u genre de vie, que 
je ne me crois pas en d r o i t de les s é p a r e r . Je 
sais b i e n , cependant, que les uns on t desmuscles 
au l a r y n x i n f é r i e u r , tandis que les autres en 
sont d é p o u r v u s , et q u ' i l en est q u i ne g r i m p e n t 
pas de la m ô m e f a ç o n que les pics. E n out re , les 
membres de cet ordre p r é s e n t e n t des d i f f é r e n c e s 
d 'habi tudes aussi p r o n o n c é e s que celles qu 'on 
observe dans d'autres ordres. 

C a r a c t è r e s . — On peut r é s u m e r dans les que l 
ques proposi t ions suivantes les c a r a c t è r e s g é n é 
raux des g r impeurs : — I ls ont le corps a l l o n g é , 
mais v igoureux ; le cou cour t , la t ê t e grande, le 
bec t r è s - l o n g ou de longueur moyenne, f o r t et 
conique , ou fa ible et r e c o u r b é . Les tarses sont 
courts , les doigts longs, d i s p o s é s r é g u l i è r e m e n t 
o u o p p o s é s ; except ionnel lement , l ' un d'eux est 
a t r o p h i é ; les ongles sont grands, fo r t s , a c é r é s et 
r e c o u r b é s . Les ailes sont de longueur moyenne, 
arrondies, parfois t r è s - l a r g e s ; jamais elles ne 
sont é t r o i t e s et pointues. L a queue peut o f f r i r 
des formes t r è s - v a r i é e s . Chez les ind iv idus q u i 
r e p r é s e n t e n t le type de l 'ordre dans sa plus 
grande pe r fec t ion , elle, est devenue u n organe de 
sout ien , elle sert à l'oiseau à d i r ige r son v o l , et 
l u i pe rmet en m ê m e temps de s'appuyer sur les 
surfaces verticales, le long desquelles i l g r i m p e . 
I l est impossible de donner des c a r a c t è r e s g é 
n é r a u x t i r é s d u p l u m a g e ; cela se pour ra i t pour 
certains groupes, mais nu l l emen t quand on envi 
sage l 'o rdre dans t ou t son ensemble. Chez les 
uns, le p lumage est lisse et s e r r é ; chez les au
tres, i l est l â c h e : les uns ont des couleurs som
bres, couleur de terre ou d ' é c o r c e d 'arbre ; 
les autres, par contre , sont r e v ê t u s des teintes 
les plus vives : chez quelques e s p è c e s , les deux 
sexes ne p r é s e n t e n t nul le d i f f é r e n c e de co lo ra 
t i o n ; dans la p lupar t , ils n 'on t presque aucune 
ressemblance entre eux . Quant aux organes 
in ternes , nous y reviendrons en faisant l 'h is to i re 
de chaque f a m i l l e en pa r t i cu l i e r . 

Pa rmi les sens des g r impeurs , ce lu i de la vue est 
le plus d é v e l o p p é , puis vient le toucher . La langue, 
chez ces oiseaux, perd presque c o m p l è t e m e n t 
ses fonc t ions habituelles : elle devient moins un 
organe de g o û t q u ' u n organe de toucher . Cer
tains t é n u i r o s t r e s , i l est v r a i , n ' o n t q u une langue 
a t r o p h i é e , et cependant l 'on ne peut pour cela 
les s é p a r e r des g r impeurs ; mais ce sont des 

exceptions t rop peu nombreuses pour i n f i r m e r 
la r è g l e . L a langue, chez les g r impeurs , p r é s e n t e 
une s t ruc ture toute p a r t i c u l i è r e . Chez la p l u 
par t , elle r e m p l i t presque c o m p l è t e m e n t la ca
v i té buccale ; b i en plus , elle peut ê t r e p r o j e t é e 
au dehors, et servir ainsi au toucher et à la 
p r é h e n s i o n des a l iments . L'os h y o ï d e o f f r e , dans 
ces cas, une f o r m e s p é c i a l e , et la langue est 
pourvue de muscles par t icul iers : c'est ce q u i l u i 
donne ces p r o p r i é t é s que l ' on ne re t rouve plus 
que chez quelques autres oiseaux encore v o i 
sins des g r impeu r s , c ' e s t - à - d i r e appartenant 
c o m m e eux à la classe des invest igateurs. L ' o u ï e 
doi t ê t r e à peu p r è s aussi d é v e l o p p é e que le t o u 
cher . I l est d i f f i c i l e de juge r d u sens d u g o û t . 
Quant à l 'odorat , i l est p r o b a b l e m e n t f o r t i m 
parfa i t , b ien que certains fai ts paraissent t é m o i 
gner en faveur du con t ra i re . Le cerveau est 
re la t ivement grand ; i l p r é s e n t e , en u n m o t , les 
condi t ions i n d i s p e n s a b l e s ' à u n hau t d é v e l o p p e 
ment des f a c u l t é s in te l lectuel les . 

L a d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e , l 'habi ta t , les 
m œ u r s , t ou t le genre de vie des g r impeur s d o i 
vent ê t r e en h a r m o n i e avec leurs c a r a c t è r e s 
physiques. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces oiseaux 
se t rouvent dans toutes les c o n t r é e s et sous pres
que toutes les la t i tudes . Mais plusieurs fami l les 
n 'ont qu 'une aire de dispersion f o r t l i m i t é e et 
sont r e m p l a c é e s , dans d'autres r é g i o n s , par 
d'autres fami l les voisines. Une seule f a m i l l e a 
des r e p r é s e n t a n t s sur toute la terre. L 'a i re de dis
persion de chaque e s p è c e est d 'o rd ina i re fo r t 
restreinte . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L a p l u p a r t 
des oiseaux de cet ordre habi tent les f o r ê t s ; i ls 
g r impen t aux arbres, except ionnel lement le 
l ong des parois de rochers, plus ra rement en
core, ils poursuivent l eur p ro ie sur le sol . Plus 
la fo re t est grande, plus ils y sont nombreux . 
Certains d 'entre eux ne vivent que sur des arbres 
par fa i t ement d é t e r m i n é s . L a p lupa r t demeuren t 
toute l ' a n n é e au m ê m e endro i t , e r ren t t ou t au 
plus de cô té et d 'autre ; i l en est, cependant, q u i 
é m i g r e n t et avec autant de r é g u l a r i t é que les 
oiseaux voyageurs. 11 semblerai t que des oiseaux 
aussi bien d o u é s phys iquement et i n t e l l ec tue l l e 
men t que le sont les g r impeurs , devraient s'ac
commoder de n ' i m p o r t e quelle l o c a l i t é : c'est le 
cont ra i re q u i a r r ive . 

Tous , sans except ion, sont f o r t d i f f i c i l es sous le 
rappor t de l 'habi ta t ; là o ù l ' u n -se trouve f o r t à 
l 'aise, u n autre ne rencontre pas les condi t ions 
n é c e s s a i r e s à son existence. La plus ou moins 
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grande q u a n t i t é de nour r i tu re est é v i d e m m e n t la 
cause q u i exerce, sous ce rapport, le plus d ' in 
fluence ; mais elle n'est pas la seule : les g r i m 
peurs ont besoin de trouver toutes les conditions 
nécessa i res à leur existence r é u n i e s dans un en
droi t , avant de s'y fixer. 

Le gr impeur est assez bon voil ier ; i l vole, sinon 
avec toute la l égère té des oiseaux de haut vol , 
du moins avec f a c i l i t é ; i l n'est pas é t r a n g e r sur 
le sol, et, sur les arbres, i l se meut avec une 
faci l i té sans é g a l e . 

C'est un investigateur dans toute la force du 
t e rme ; l 'on peut dire qu ' i l voit non-seulement 
avec ses yeux, mais aussi avec sa langue; i l n'est 
pas assujetti à un r é g i m e un ique ; son estomac 
est capable de d igé re r et d'assimiler les aliments 
les plus va r i é s ; i l est prudent, i l conna î t ses 
ennemis et sait é c h a p p e r a leurs e m b û c h e s ; mais 
i l veut ê t r e convenablement logé. La plupart des 
oiseaux n 'ont pas de demeure (on ne peut, en 
effet, regarder le n id comme en constituant 
une) ; ils se contentent d'un endroit paisible, 
silencieux, pour se reposer et pour do rmi r ; et ce 
n'est que lorsque l 'amour paternel se fait sentir 
chez eux, qu'ils songent à disposer un berceau 
pour leurs petits. Les grimpeurs, eux, vivent dans 
une demeure, tout comme les m a m m i f è r e s dans 
leurs terriers ou leurs t a n i è r e s ; et pour que cette 
demeure leur convienne, i l faut qu'elle ait é té 
a m é n a g é e , soit par e u x - m ê m e s , soit par un de 
leurs semblables. 

Plus un gr impeur est voisin du type de l 'or- i 
dre, plus i l est fidèle à sa demeure. Cette ha
bitude n'est pas un résu l ta t des p r e m i è r e s i m 
pressions de l'enfance ; d'autres oiseaux, éclos dans 
de pareilles cavi tés , n'y reviennent pas chaque 
soir pour y passer la n u i t ; les prudents perro
quets et les rusés moineaux e x c e p t é s , i l n'y a pas 
d'oiseaux autres que les grimpeurs qui recher
chent de pareilles habitations. 

Tous les grimpeurs, sans exception, sont i n 
sectivores, mais tous ne le sont pas exclusive
ment. Plusieurs d'entre eux se nourrissent aussi 
d'aliments v é g é t a u x , de f ru i t s , de baies, de 
noix,de graines, et m ê m e de nectar ou de pollen. 
Pour prendre leur nourr i ture , ils ont recours à 
des moyens que nous n'avons pas encore vu ap
pl iquer , d'une m a n i è r e aussi c o m p l è t e du moins, 
chez les oiseaux dont nous avons déjà fa i t l 'his
toire. I ls ne ramassent pas leur proie, ils ne la 
prennent pas au v o l ; ils vont la saisir dans ses 
retraites les plus c a c h é e s , et souvent au prix des ' 
plus grands efforts. Ils foui l lent le fond du calice 
des Heurs ; ils poursuivent les insectes cachés 

sous l ' écorce ou dans l ' i n t é r i e u r des bois en d é 
composi t ion . Quelques-uns, plus faibles, sont 
obl igés de se contenter de ce qu' i ls t rouvent à la 
surface; d'autres vont chercher leur nourr i ture 
t r è s - p r o f o n d é m e n t . 

Chacun emploie ses f acu l t é s de la m a n i è r e la 
plus c o m p l è t e . Celui-ci se suspend aux bran
ches, comme la m é s a n g e , e t examine soigneuse
ment les feuilles et les fleurs ; celui - là gr impe le 
long des troncs d'arbres ; cet autre, contre des pa
rois de rochers; un autre enf in cherche sa proie 
sur le sol. Leur genre de chasse est aussi var ié 
que le sont leurs allures. 

Tous les grimpeurs ne sont pas d é p o u r v u s de 
chant; i l en est, en petit nombre, i l est vra i , 
qu i sont de vrais chanteurs. Mais beaucoup 
sont tout au plus capables de lancer quelques 
notes harmonieuses ; le plus grand nombre ne sa
vent que crier. Certains auteurs parlent en termes 
enthousiastes du chant de quelques e s p è c e s ; je 
ne saurais dire ce q u ' i l y a de vrai dans cela ; ce 
que je sais, c'est que plusieurs gr impeurs savent 
se servir de certains instruments de musique 
naturels, pour exprimer leurs sentiments. Ainsi , 
le pic tambourine, pour ainsi d i re , sa chanson 
d 'amour; en faisant vibrer des corps é t r a n g e r s , 
i l p rodui t un b ru i t qui le ravit d'aise, lu i et ses 
semblables. 

Les nids des grimpeurs varient beaucoup sous 
le rapport de la forme et de la disposition. La 
plupart des oiseaux de cet ordre nichent dans 
des cavités , que quelques-uns a m é n a g e n t au 
p r é a l a b l e . Plusieurs de ceux qui appartiennent 
au sous-ordre des t é n u i r o s t r e s , construisent 
leurs nids plus ou moins ar t is t iquement , au 
mi l i eu des branches ou à la surface du sol. Le 
n id d 'un gr impeur a toujours quelque chose 
de singulier. Les œ u f s varient i n f i n imen t , quant 
au nombre, à la forme, à la couleur. Les deux 
parents les couvent alternativement, et é lèven t 
leurs petits avec beaucoup d 'amour et de ten
dresse 

C a p t i v i t é . — Ces oiseaux ne se p r ê t e n t g é n é 
ralement pas à la cap t iv i t é . Ils sont dif f ic i les à 
entretenir, et s 'habituent diffici lement, au r é g i m e 
auquel on les soumet. Leur agitation cont inuel le , 
la rage qu' i ls ou i <!»> tout d é t r u i r e , rendent pres
que impossible leur s é q u e s t r a t i o n dans une cage 
ou dans un appartement. Cependant, ceux que 
l 'on a pu jusqu ' ic i garder en cap t iv i t é , ont tous 
conquis, sans exception, l ' a m i t i é , les bonnes 
grâces de leur m a î t r e . Quand on les entoure de 
soins, ils se montrent en cage on ne peut plus 
vifs et i n t é r e s s a n t s . Quelques-uns deviennent 
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aussi p r i v é s q u ' u n c h i e n ; i ls reconnaissent leur 
m a î t r e et su ivent ses pas. On peut les laisser l i b re 
m e n t sor t i r et r e n t r e r ; ils deviennent de v é r i 
tables a n i m a u x domest iques . I ls v iven t en bons 
rapports avec les autres oiseaux. E n u n m o t , i ls 
ne f o n t preuve que de bonnes q u a l i t é s . 

U t i l i t é . — Tous les g r impeur s sont des o i 
seaux uti les ; aucun n'est nu i s ib l e . Ce sont les 
me i l l eu r s gardiens de nos f o r ê t s , de nos arbres . 
Certaines inte l l igences g r o s s i è r e s ne veulent pas 
r e c o n n a î t r e cette v é r i t é ; aussi est-ce un devoir 
pour l ' h o m m e de science que de la p roc lamer 
hau tement et de p r o t é g e r les g r impeurs de t ou t 
son pouvo i r . Les pics, les torchepots , etc., d o i 
vent ê t r e pour nous des ê t r e s s a c r é s , invio lables . 
Je dois r e c o n n a î t r e , et cela avec sat isfact ion, 
que cette v é r i t é f a i t peu à peu son chemin . Les 
admonestat ions r é p é t é e s des naturalistes c o m 
mencen t à por ter leurs f r u i t s . T o u t r é c e m m e n t , 

j ' a i r e ç u c o m m u n i c a t i o n d ' u n p ro j e t de l o i , 
p r é s e n t é à la D iè t e de B o h ê m e , sur la protec
t i on des oiseaux u t i l e s ; i l est à e s p é r e r que 
cette l o i sera a d o p t é e et se m o n t r e r a efficace. 
Honneu r aux hommes , qu i o n t r e g a r d é cette 
quest ion c o m m e digne d ' ê t r e é l e v é e au r ang 
d 'une question d ' É t a t ! 

I. LES TÉNUIROSTRES — TENUIROSTRES. 

Die Dûnnschnâbler, the slmder-billed Birds. 

Les grimpeurs doivent être divisés en deux 
sous-ordres : les t é n u i r o s t r e s et les pics. Les pre
miers peuvent ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e les plus 
é levés en organisa t ion , quo ique se r approchan t 

moins d u type de l ' o r d r e . 
C a r a c t è r e » . — Les t é n u i r o s t r e s sont c a r a t é r i -

sés par l eur bec. mince , o rd ina i rement r e c o u r b é , 
et par leurs doigts non o p p o s é s . 

L E S C E R Ï H I O L I D É S — CERTMOLM. 

Die Blumenvôgel, the Flower-Birds. 

I l existe des g r impeurs qu i ressemblent à cer
tains oiseaux chanteurs : ce sontles c e r t b i o l i d é s . 
C'est une raison suffisante pour que nous com
mencions par eux l 'h i s to i re de cet o rdre . 

C a r a c t è r e s . — Ces oiseaux ont le corps é l a n c é ; 
leur bec est de longueur moyenne , f o r t à la 
rac ine , à a r ê t e dorsale l é g è r e m e n t c o u r b é e , à 
bords de la mandibu le s u p é r i e u r e i n c u r v é s en 
dedans; leurs pattes sont courtes et fortes ; leurs 
ailes de l ongueur m o y e n n e ; les r é m i g e s p r i 
maires sont au nombre de neuf , les d e u x i è m e , 
t r o i s i è m e et q u a t r i è m e é t a n t à peu p r è s éga l e s 
entre elles et plus longues que les au t res ; leur 
queue est de longueur moyenne, à plumes m o l 
les. L e u r langue est longue , f i l i f o r m e , b i f ide , 
mais non p ro t r ac t i l e . Le p lumage varie d 'un sexe 
à l ' au t re : les m â l e s sont g é n é r a l e m e n t bleus, les 

femelles vertes. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces oiseaux, 

peu nombreux , hab i t en t l ' A m é r i q u e du Sud. 
H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u dire du 

p r ince de W i e d , tous les c e r t h i o l i d é s sont des 
oiseaux gais, v i f s , charmants ; leurs m œ u r s , leur 
genre de vie les f a i t ressembler aux oiseaux 
chanteurs . I ls sont sans cesse en m o u v e m e n t ; se 
t i ennent p e r c h é s sur les rameaux les plus é levés 
des arbres de la f o r ê t ; volent de branche en 
branche ; se suspendent, comme les m é s a n g e s , 
aux r a m e a u x , pour y chasser les insectes, ou y 

chercher les f r u i t s dont ils se nourrissent . Dans 
l 'estomac de ceux q u ' i l o u v r i t , le p r ince de W i e d 
a t r o u v é moins d'insectes que de f r u i t s , no t am
ment des graines rouges et des baies. I l s sont sur
tout f r iands des oranges. A l ' é p o q u e de la m a 
t u r i t é de ces f r u i t s , i ls a r r iven t dans les j a rd ins 
p r è s des habi ta t ions . I ls vivent dans les f o r ê t s 
les plus é p a i s s e s , comme dans les buissons c la i r 
s e m é s . Leu r c r i d'appel ord ina i re est b re f ; j amais 
le pr ince de W i e d ne les a entendus chanter. 

LES GUIT-GUITS — CJEREBA. 

Die Blaurihjcl, the Azuré Caerebas. 

Caractères. — Les guit-guits, ou vulgaire
ment : oiseaux-bleus, sont c a r a c t é r i s é s par u n bec 
long , mince , u n peu c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , 
t r è s - p o i n t u , l é g è r e m e n t é c h a n c r é à l ' e x t r é m i t é 
de la mand ibu le s u p é r i e u r e ; par des ailes assez 
longues et pointues, dont les d e u x i è m e et t r o i 
s i è m e pennes, é g a l e s entre elles, d é p a s s e n t 
toutes les autres ; par une queue moyenne , t r on 
q u é e à angle d r o i t ; par des pattes fa ib les ; par 
un p lumage var iant de couleur suivant les sexes. 
Ils ont la langue assez longue, b i lobee ; les lobes 
en sont d iv isés à leur e x t r é m i t é . 
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LE GUIT-GUIT S AÏ — CJEîlEBA CYANEA. 

Der Sai, the Azuré Caereba. 

Caractères. — Le saï (fig. 1) est un superbe 
oiseau, d 'un bleu clair b r i l l an t , avec le sommet 
de la t ê t e bleu-vert b r i l l an t ; le dos, les ailes, la 
queue et une ligne qu i passe sur l 'œil sont noirs; 
le bord interne des r é m i g e s est jaune. L J œ i l est 
b run , le bec noir , les pattes sont rouge-orange 
v i f . La femelle a le dos vert-serin, le ventre 
vert pâ le , la gorge b l a n c h â t r e . Cet oiseau a 13 
cent, de l o n g ; l 'aile mesure 6 cent., et la queue 3. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gui t -gui t 
saï habite une grande partie de l ' A m é r i q u e du 
Sud ; on le trouve depuis la Colombie, jusqu'au 
sud du Brés i l . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « Dans les 
con t rées que j ' a i parcourues, d i t le prince de 
W i e d , je n'ai vu nulle part les saïs plus communs 
que dans la province d'Espirito-Santo. Là , dans 
les belles fo rê t s du voisinage des côtes , mes 
chasseurs t u è r e n t un grand nombre de ces char
mants oiseaux. Vivant par couples dans la pé r iode 
des amours, ils se r é u n i s s e n t par petites socié tés 
de six à hu i t individus aux autres époques de 
l ' a n n é e . Ils se meuvent gaiement à la cime des 
arbres les plus é levés . Dans leur estomac, je 
t rouvai des restes de f ru i t s et de quelques i n 
sectes. Jamais je n'ai entendu n i le chant n i la 
voix d 'un s a ï . Cet oiseau n 'aura i t ,d i t -on, qu'un 
gazouillement assez faible. Son c r i d'appel est 
bref et f r é q u e m m e n t r é p é t é . I l sautille et volette 
de branche en branche, en socié té de ses sem
blables, comme le fai t la m é s a n g e ; i l est dans 
une agitation continuelle, et ne reste jamais 
longtemps à une m ê m e place. Souvent, i l se 
r é u n i t à d'autres oiseaux, notamment à des tan-
garas. A l ' époque de la m a t u r i t é des f ru i t s , i l 
rend de f r é q u e n t e s visites aux arbres f ru i t i e r s . » 
Schomburgkne fai t que conf i rmer les assertions 
du prince de W i e d , sans y r ien a jouter ; i l d i t 
seulement que les sauvages chassent une espèce 
voisine, poursefairedesparuresaveesesplumes. 

LES SUCRIERS — C EUT fil 0 LA. 

Lie Pitpits, the Pitpits. 

Caractères. — Les sucriers forment un se
cond genre dans la fami l le des c e r t h i o l i d é s . Chez 
eux, le bec a à peu près la longueur de la f ê t e ; 
i l est aussi large que haut à la base, l é g è r e m e n t 
r e c o u r b é dans le sens de sa longueur, mince ù 
i ' e x t r é m i l é et t e r m i n é par une pointe longue, 

droite et a c é r é e . Les ailes sont longues , les 
d e u x i è m e , t r o i s i è m e et q u a t r i è m e r é m i g e s d é 
passantes autres ; la queue est courte ; la langue 
p r o f o n d é m e n t b i f ide , et chacune de ses deux d i 
visions se termine par u n bouquet de longs f i l a 
ments. 

I 

LE SUCIUER FLAVEOLE — CERTIIIOLA FLAVEOLA 

Der Pitpit. 

Caractères. — Le sucrier flavéole (fig. 2) a le 
dos brun-noir , le ventre et le croupion d'un beau 
jaune ; une ligne qu i surmonte l 'œi l , les r é m i g e s 
primaires e x t é r i e u r e m e n t , l ' e x t r é m i t é de la 
queue et les rectricesexternesblanches; la gorge 
d'un gris c e n d r é ; l 'œi l g r i s -b run ; le bec n o i r ; 
les pattes brunes. La femelle a le dos noir o l i -

| vâ t r e , le ventre d 'un jaune pâ l e . Cet oiseau a 10 
[. cent, et demi de l o n g ; l 'aile p l iée mesure 6 

cent., et la queue 3 . 
Q H s t r i b u t i i m g é o g r a p h i q u e . — Le SUCrier 

flavéole est c o m m u n dans tout le Brés i l et dans 
les îles de l ' A m é r i q u e centrale. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « I l se 
trouvesouvent, di t Gosse, i 'auteur qu i l 'a le mieux 
déc r i t , en compagnie des c o l i b r i s ; i l visite les 

| m ê m e s fleurs qu 'eux, et dans le m ê m e bu t . I l 
| ne plane cependant pas devant les fleurs, comme 
i le font ces oiseaux ; i l se pose au contraire sur 
j l 'arbre, et, sautant de branche en branche, i l 

fou i l l e l ' i n t é r i eu r des corolles; i l prend alors les 
postures les plus diverses, les plus s i n g u l i è r e s : 
on le voit parfois se renverser en a r r i è r e , se sus
pendre le dos en bas, tandis que de son bec re
c o u r b é et de sa langue en pinceau i l visite l ' i n 
t é r i e u r des fleurs, pour y prendre les insectes 
les plus petits. I l est excessivement confiant . A 
la J a m a ï q u e , i l se mont re souvent dans les 
jardins . Un grand mor inga , couvert de fleurs 
toute l ' a n n é e , semble exercer une a t t rac t ion 
toute pa r t i cu l i è r e sur l u i , comme sur les col ibr i s . 
A u moment m ê m e où j ' é c r i s ces lignes, je vois 
de ma f e n ê t r e une paire de ces charmants o i 
seaux visiter un mor inga , tandis q u ' à un autre 
endroi t , un co l ibr i passe comme une f lèche d'une 
fleur à l 'autre, et qu 'un superbe papi l lon aux 
vives couleurs, xumurania, voltige aux alentours. 
Par moments, le sucrier fa i t entendre un l ége r 
s i ff lement . 

« Cet oiseau niche d 'ordinaire dans des buis
sons peu élevés, et place son nid tout p r è s de ceux 
des g u ê p e s p a p y r a c é e s . D'aul i esoiseaux semblent 
aussi rechercher ce voisinage ; on d i ra i t qu ' i l s se 
sentent p r o t é g é s par la p r é s e n c e de ces insectes 
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redoutables . L a saison des amours c o ï n c i d e avec 
les mois de m a i , j u i n et j u i l l e t . L e 4 m a i , j e vis 
u n sucrier apporter d u coton pour fa i re son n i d . 
C e l u i - c i , d o n t la charpente n ' é t a i t que c o m m e n 
c é e , m o n t r a i t d é j à une f o r m e s p h é r i q u e ; i l é t a i t 
f a i t de duvet de plantes et de co ton . Plus t a rd , 
j ' eus occasion de vo i r plusieurs de ces nids . I ls 

sont s p h é r i q u e s , avec une ouver ture à la par t ie 
l a t é r a l e et i n f é r i e u r e . Les parois en sont é p a i s s e s 
e t f o r m é e s de f o i n , m a i n t e n u par d u duvet d 'une 
a s c l é p i a d é e . Dans u n n i d , j e t rouvai deux œ u f s , 
d ' un blanc v e r d â t r e , s e m é s de taches n o m 
breuses de couleur r o u g e â t r e . » 

L E S N E G T A R I N I D E S — N E C T A M N U E . 

Lie Honiysœuger, the Sun-Birds. 

Dans l 'ancien con t inen t , les c e r t h i o l i d é s sont 
r e p r é s e n t é s par les n e c t a r i n i d é s , charmants pe
t i ts oiseaux, f o r t é l é g a n t s , au p lumage p a r é des 
plus vives couleurs , et rappelant ainsi les c o l i 
b r i s , dont i ls d i f f è r e n t tou te fo is par leurs ailes 
courtes, leurs tarses longs, aussi b ien que par 
leurs m œ u r s , leur genre de vie ; aussi ne d o i t - o n 
pas, comme on l 'a f a i t souvent, les regarder 
comme tenant la place des col ibr i s dans la 
faune de l 'ancien monde . 

C a r a c t è r e s . — Les n e c t a r i n i d é s ont le corps 
r a m a s s é ; le bec a l l o n g é , mince , l é g è r e m e n t re
c o u r b é ; les tarses hauts , les doigts m i n c e s ; les 
ailes de longueur moyenne ; les r é m i g e s p r i 
maires au nombre de d i x ; la queue t r o n q u é e à 
angle d ro i t , a r rondie ou conique, parfois les 
deux rectrices m é d i a n e s t r è s - l o n g u e s ; la langue 
longue , t u b u l é e , p r o f o n d é m e n t b i f ide , pro t rac-
t i l e . L e u r p lumage varie suivant le sexe et su i 
vant la saison. Les n e c t a r i n i d é s m u e n t deux fois 
par an, et ce n'est que dans la saison des amours 
qu ' i l s sont r e v ê t u s d 'un p lumage splendide ; plus 
t a r d , ils ont une l i v rée obscure, comme celle 
des femelles et des jeunes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
des n e c t a r i n i d é s en A f r i q u e , en Asie et en Océa-
nie , su r tou t dans la p r e m i è r e de ces parties du 
monde . Pa r tou t o ù i ls se m o n t r e n t , ils sont c o m 
m u n s et f o r m e n t un des plus beaux ornements 
des f o r ê t s , des j a rd in s et des buissons. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Leurs m œ u r s 
sont des plus i n t é r e s s a n t e s , et i ls peuvent ê t r e 
r a n g é s p a r m i les m i e u x d o u é s , les plus char
mants des t é n u i r o s t r e s . On les t rouve t o u j o u r s 
par paires ; ce n'est que peu a p r è s la saison des 
amours q u ' o n rencon t re de petites fami l les , q u i 
ne t a rden t pas à se s é p a r e r . Chaque paire se 
cho is i t u n domaine d'une certaine é t e n d u e , et 
n 'y souffre la p r é s e n c e d 'aucun de ses sem
blables. Dans leur domaine , les n e c t a r i n i d é s se 
f o n t b ien vite r emarquer . On est s û r de les t r o u 

ver là o ù un arbre est en f l eu r . I ls p é n è t r e n t 
f r é q u e m m e n t dans les j a r d i n s ; sans t é m o i g n e r 
aucune crainte de l ' h o m m e , ils a r r iven t souvent 
b ien p r è s des habi ta t ions . Dans le nord-es t 
de l ' A f r i q u e , u n cactus à f igues en f leur est 
le l i eu de rendez-vous de toutes les e s p è c e s des 
environs. I l en est de m ê m e dans les f o r ê t s où se 
t rouve i so lé , au m i l i e u des autres arbres, u n 
mimosa en f leur ou quelque autre p lan te , dont 
les fleurs a t t i r en t les insectes; ce sont eux, en ef
fet , que poursu iven t les n e c t a r i n i d é s . Quant au 
po l l en , au nectar des f leurs , ils n 'en mangent 
qu 'accessoirement , q u ' i n v o l o n t a i r e m e n t , si j e 
puis a insi m ' e x p r i m e r . 

Dans la saison des amours , les m â l e s se 
m o n t r e n t fiers de leur splendide parure ; i ls 
prennent les postures les p lus s i n g u l i è r e s , e x é 
cutent les mouvements les plus divers , et lancent 
une chanson assez harmonieuse . Leur n i d est 
t r è s - a r t i s t i q u e m e n t c o n s t r u i t ; i l est d 'o rd ina i re 
suspendu à de petits rameaux. Les œ u f s sont 
blancs et peu n o m b r e u x . 

Cette f a m i l l e se divise en plusieurs t r i b u s , q u i 
se d i s t inguent par la p r é s e n c e ou l'absence d'une 
touf fe de p lumes , de f o r m e p a r t i c u l i è r e , p l a c é e 
sous l ' a i le , et par l ' é c l a t plus o u moins m é t a l l i q u e 
du p lumage . Mais toutes les e s p è c e s on t à peu 
p r è s le m ê m e genre de v i e ; aussi me bornera i - je 
à l ' h i s to i re de quelques-unes. 

LES HÉDYDIPNES — HEDYDIPNA. 

Die Honigsœuger, the Honeysuckers. 

Caractères. — Les hédydipnes appartiennent 
à la t r i b u q u i est c a r a c t é r i s é e par l 'absence de 
la touf fe sous-ala i re ; p a r l e p lumage à é c l a t m é 
ta l l ique fa ib le ou n u l , la queue con ique , à rec
trices m é d i a n e s t r è s - l o n g u e s . 

Les e s p è c e s q u i f o n t par t ie de ce genre on t 
le bec de la longueur de la t ê t e , d r o i t ou peu 
r e c o u r b é ; les ailes re la t ivement cour tes ; toutes 



les r é m i g e s de la d e u x i è m e à la c i n q u i è m e , 
égales entre elles et plus longues que les autres. 

L'IIÉDYDIPNE MÉTALLISÉ — HEDYDIPNA 
MET ALLICA. 

Der Abu-Risch, the Abu-Rish. 

C a r a c t è r e s . — L ' h é d y d i p n e méta l l i sé (fig. 3), 
Yabou-risch des Nubiens, nous r e p r é s e n t e r a i type 
de ce genre. Le m â l e a la t ê t e , le cou, le dos et 
les couvertures de l ' épau le d 'un vert b r o n z é ; le 
ventre jaune v i f ; une raie qui traverse la po i 
t r ine et le croupion d'un violet br i l lan t ; les r é 
miges et les rectrices d 'un bleu n o i r ; l 'œil b run ; 
le bec et les pattes noirs . La femelle est b r u n -
olive c l a i r ; elle a le ventre jaune-soufre, les r é 
miges et les rectrices b o r d é e s d 'un l i séré pâ le . 
Les jeunes ont un plumage encore plus terne 
que celui de leur m è r e . Cet oiseau a 17 cent, de 
long , sur lesquels 10 cent, appartiennent auxrec-
trices m é d i a n e s ; la longueur de Taile est de 6 
cent., celle de la queue, sans les rectrices m é 
dianes, de 5 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' abûU- r i s ch 
est le premier oiseau de la faune tropicale que 
l 'on rencontre, quand, venant du nord , on s'a
vance dans l ' i n t é r i eu r de l ' A f r i q u e ; i l dépasse de 
beaucoup la l imi t e septentrionale que nefranchis-
sent jamais d'autres oiseaux q u i habitent la m ê m e 

rég ion . I l se montre en nombre dès qu 'on a d é 
passé le t ropique; je l 'a i t r ouvé à Korosko et à 
Derr, dans le nord de la Nubie . 11 n'habite pas 
la Nubie centrale, ce pays é t a n t t rop pauvre 
pour le nour r i r . Les noires masses rocheuses, 
qui bordent des deux cô tés le cours du N i l , 
sont t rop arides pour qu 'un seul pied de mimosa 
puisse y pousser. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . —Ce n'est, en 
effet, que là où croissent les mimosas qu 'on 
peut ê t r e certain de trouver notre oiseau. Cet 
arbre est tout pour l u i ; c'est sur l u i q u ' i l na î t , 
q u ' i l vi t et qu ' i l meurt . Si m ê m e i l p a r a î t sur un 
ischr (calotropis procera), ce n'est que p a s s a g è 
rement ; i l y vient seulement pour chasser les 
insectes dans la corolle de ses fleurs, ou pour 
ramasser le duvet qui entre dans la cons t ruc t ion 
de son n id . Certains arbres f ru i t ie rs ont la pro
pr ié té de l 'at t irer jusque dans les ja rd ins de l ' i n 
t é r i e u r des villes ; le cactus f iguier , no tamment , 
dont les grandes Heurs jaunes servent de demeure 
à une foule d'insectes. Mais b i e n t ô t l'oiseau re
vient à son cher mimosa, o ù i l est s û r de t rouver 
une nour r i tu re abondante et un abr i suffisant . 
Sur ces arbres, on voit tou jours les abou-risch 
par paires; parfois, ils sont t r è s - n o m b r e u x dans 
certaines loca l i t é s . Dans ce cas, chaque paire doit 
se contenter, et se contente, en effet, de quel-
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ques arbres en fleur ou d'une petite baie de 
cactus-f iguiers . 

L ' h é d y d i p n e m é t a l l i s é est le v é r i t a b l e fils du so
l e i l . Le m a t i n et le soir, i l est t r a n q u i l l e et silen
cieux ; mais, quand les rayons perpendicula i res 
de l 'astre d u j o u r viennent b r û l e r le sol, que 
toutes les autres c r é a t u r e s cherchent u n endro i t 
f ra is et o m b r a g é , l u i se mon t re dans toute sa v i 
v a c i t é . I l vole de f leur en fleur, chassant, man
geant, c r i a n t , c h a n t a n t , tou jours fidèlement 
su iv i de sa compagne. I l ne c ra in t pas les au
tres oiseaux; i l laisse l ' homme l 'approcher de 
t r è s - p r è s et l 'observer t ou t à lo i s i r . Une fois que 
l 'on a d é c o u v e r t u n mimosa en fleur, on n'a 
q u ' à se placer à son p ied ; on ne sera pas 
longtemps sans apercevoir notre oiseau. 

I l arr ive d ' un vo l rapide et b ruyan t ; i l se per
che entre les é p i n e s , au m i l i e u des branches ; i l 
regarde si sa compagne l 'a suivi ; i l l 'appelle 
tendrement : tschaï, tschœhi, (schœ, tschi, et se 
met à fou i l l e r les fleurs. I l é b o u r i f f e son p l u 
mage, le l'abat sur son corps ; vole de fleur en 
f l e u r s , et enfonce rap idement dans chacune 
d'elles, t ro is ou quatre fois de suite, son bec 
l o n g et p o i n t u , p o u r y prendre les insectes qu i 
s'y sont r a s s e m b l é s . De temps à autre , i l happe 
a u vol une mouche , a p r è s l 'avoir poursuivie 

BtlEUM. 

quelque temps. L o r s q u ' i l a b ien vis i té une fleur, 
i l s 'é lève gaiement dans l ' a i r , puis re tourne b ien 
vite vers une seconde, tou jours suivi de sa c o m 
pagne. 

Le m â l e et la femel le se t é m o i g n e n t m u t u e l 
lement u n v i f a m o u r ; le m â l e , su r tou t , 
comble sa compagne des t é m o i g n a g e s de sa 
tendresse. I l l 'appelle en donnant à son c r i or
dinaire une in tona t ion des plus douces; i l l u i 
chante une chanson harmonieuse . I l commence 
par : ta taï taïti, et cont inue en m ê l a n t plusieurs 
notes, f i lées et r o u l é e s . E n m ê m e t e m p s , i l 
h é r i s s e les p lumes de sa t ê t e , laisse pendre ses 
ailes, é t a l e et r e l ève sa queue ; i l se t o u r n e , se 
re tourne de tous les cô tés ; i l f a i t m i r o i t e r son 
p lumage sous les rayons d u so le i l . Gomme le 
paon, i l a conscience de sa b e a u t é , et sait la faire 
valoir avec tous ses avantages. La femel le i m i t e 
ses mouvements , autant d u moins que cela l u i 
est possible. L a tendresse de l ' abou- r i sch n'a 
d ' é g a l e que sa ja lousie . I l ne souffre aucun m â l e 
dans son voisinage; que lqu 'un se hasarde-t- i l 
dans son domaine , i l f o n d sur l u i , le poursu i t 
dans les airs, au travers des branches, des é p i n e s , 
et n 'a n i cesse n i repos q u ' i l ne l ' a i t c o m p l è 
tement e x p u l s é . 

La saison des amours varie suivant les l o c a l i t é s , 

I V — 313 
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ou, pour mieux d i re , suivant l ' é p o q u e de l ' a n n é e , 
q u i correspond au printemps. Dans le sud de 
la Nubie et dans le Samhara, l'oiseau commence 
à construire son n id en mars ou en a v r i l , dès 
que la mue est t e r m i n é e ; dans le Soudan, par 
contre, j ' a i t r o u v é des nids à la f in de l 'é té , au 
commencement de la saison des pluies. I l est 
d i f f i c i l e de distinguer le n i d de l 'abou-risch de 
celui des espèces voisines. Ce n id est p lacé sur un 
arbre , de p r é f é r e n c e sur un mimosa , rarement 
à une grande hauteur du sol, souvent assez 
bas pour qu'on puisse le prendre avec la main . 
I l a t a n t ô t la forme d 'un ovale a l l o n g é , t a n t ô t 
i l est a r rond i ; parfois i l est cy l indr ique , avec les 
deux e x t r é m i t é s arrondies. L ' e n t r é e se trouve à 
la partie la té ra le et s u p é r i e u r e . Le duvet de 
l ' ischr en forme la charpente, et c'est l u i aussi qui 
en constitue les parois. L ' i n t é r i e u r est tapissé de 
poils, de toiles d ' a r a i g n é e , de débr i s de fleurs. 
T r è s - s o u v e n t , i l est suspendu de telle f açon que 
l ' e n t r é e en est m a s q u é e par des feuil les. Le m â l e 
et la femelle y travail lent avec une grande 
ardeur, et mettent au moins quinze jours à sa 
construction c o m p l è t e . Les œ u f s sont au nom
bre de trois par c o u v é e ; ils sont a l longés , et 
e n t i è r e m e n t blancs. La femelle les couve seule, 
à ce que je crois. Je n 'ai pu observer com
ment les parents é leva ien t leurs petits. 

Les h é d y d i p n e s mé ta l l i s é s , ainsi que d'autres 
n e c t a r i n i d é s , commencent souvent à construire 
leurs nids avant d'avoir r evê tu leur beau plumage. 
P e u t - ê t r e ne font - i l s alors que des nids de pla i 
sance, et n 'ont- i ls pas encore en vue le soin de 
leur p r o g é n i t u r e à venir . Les dissections que j ' a i 
pu fa i re , tendraient cependant à prouver le con
t ra i re . 

Je ne peux dire quels sont les ennemis qu'ont 
à redouter l 'abou-risch et ses c o n g é n è r e s . Ja
mais je n'en ai vu un poursuivi par un oiseau 
de proie . Leur agi l i té et la prudence avec la
quelle ils se r é f u g i e n t au mi l i eu des ép ines des 
mimosas, les mettent à l 'abri des attaques de 
l ' éperv ie r ou du faucon. Les singes doivent p i l le r 
leurs nids, comme ils le font de ceux des autres 
oiseaux. 

LES AÉTHOPYGES — jETHOVYdA. 

DieFeuerhonigsœitger, the fiei y-tailed Sun-Bird. 

Caractères. — Les aéthopyges représentent 
les h é d y d i p n e s dans les Indes. Ils ont le bec 
cour t , mince et fortement r e c o u r b é ; la qua
t r i è m e r é m i g e plus longue que les autres; la 

queue conique, les rectrices m é d i a n e s étant 
é t ro i tes et t r è s - l o n g u e s . Le m â l e a la ligne naso-
oculaire de couleur t rès-vive . La femelle a un 
plumage peu voyant, presque unicolore. 

L'AÉTHOPYGi: CADET — JETIIOPYGA MILES. 

Der Kadet, the Cadet. 

Caractères. — L'aéthopyge cadet est une des 
plus belles e spèces de ce groupe. Le m â l e a le dos 
rouge-de-sang ; la gorge et la partie s u p é r i e u r e 
de la poi t r ine d 'un rouge un peu plus clair ; le 
sommet de la t ê te vert-violet à reflets méta l l i 
ques ; la nuque d 'un jaune-olive f o n c é ; le ventre 
vert-olive terne. De l'angle du bec part une ligne 
bleu-d'acier, q u i descend en s ' é l a rg i s san t sur les 
côtés du cou. Les r é m i g e s sont brunes, b o r d é e s 
d 'o l ivâ t re ; les plus externes sont brunes, à bar
bes externes pourpres; les deux rectrices m é 
dianes sont d 'un ver t -pourpre f o n c é , b r i l l an t . 
L'œil est b run foncé ; la mandibule s u p é r i e u r e 
noire, l ' i n f é r i eu re brune; les pattes sont n o i r à -

i t r è s . La femelle a le dos ver t -o l ive , le ventre 
j v e r t j a u n â t r e . Cet oiseau a 16 cent, de long 

et 18 cent, d 'envergure; la longueur de l 'ai le 
est de 6 cent., celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Cadet ha
bite le nord et l'est de l ' Inde, notamment l ' H i 
malaya. Dans les montagnes, i l s 'élève j u s q u ' à 
une alti tude de 800 m è t r e s . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Boys Croit 
i q u ' i l mange du m i e l ; Tyt ler assure avoir g a r d é 

longtemps en cage un i n d i v i d u q u ' i l nourrissait 
d'eau s u c r é e , de mie l , de pain et de la i t . C'est là 
tout ce que j ' a i pu savoir au sujet de son genre 
de vie. 

LES CYRTOSTOJlES — CYRTOSTOMUS. 

Die Bogenschndbel, die Blùthenlescr. 

Caractères. — On a donné le nom de cyrlo-
stome (bec r e c o u r b é ) à un genre d'oiseaux hab i 
tant les îles de la Sonde el l 'Aust ra l ie . Chez ces 
oiseaux, le bec a la longueur de la t è t e ; i l est 
for tement r e c o u r b é , à a r ê t e dorsale obtuse, à 
bords faiblement i n c u r v é s , à pointe a c é r é e , et à 
tranchants des mandibules f inement d e n t e l é s 
à leur partie a n t é r i e u r e ; les tarses sont re la t i 
vement hauts; la queue est courte et a r rond ie ; 
les ailes sont moyennes, et les q u a t r i è m e et 
c i n q u i è m e r é m i g e s d é p a s s e n t les autres. Le dos 
est vert-ol ive, et la gorge a toujours une couleur 
vive. 
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LE CYRTOSTOME D'AUSTRALIE — CYRTOSTOMUS 
ÂVSTRALIS. 

Der australische Blûthenleser. 

Caractères. — Le cyrtostome d'Australie a le 
dos ver t -o l ive , le ventre j aune v i f , le cou et la 
par t ie s u p é r i e u r e de la po i t r ine bleu-d 'acier . A u -
dessus de l 'œ i l se t rouve une peti te raie j aune 
transversale ; au-dessous, en est une plus longue 
et plus f o n c é e . L ' œ i l est b r u n - c h â t a i n , le bec et 
les pattes sont no i rs . L a femel le a le ventre d ' u n 
jaune un ico lore . D ' a p r è s Gould , cet oiseau a 
13 cent , de l o n g ; la longueur de l 'a i le est de 
6 cent. , celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Gou ld 
et Ramsay, ce cyr tostome se t rouve sur toute 
l a c ô t e septentr ionale de l 'Aus t r a l i e , dans les 
î les voisines et dans les î les du d é t r o i t de Torres . 
I l s'y rencont re pa r tou t , mais n'est c o m m u n 
n u l l e par t . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D 'o rd ina i re , 
on vo i t les cyrtostomes d 'Aus t ra l i e par paires, 
sur des arbres en f l eu r et o c c u p é s à chasser les 
insectes. Ils prennent leur proie au v o l , ou la 
re t i ren t de l ' i n t é r i e u r des corolles des f leurs . Cet 
oiseau recherche su r tou t u n arbre que l ' on t rouve 
c o m m u n é m e n t sur toute la c ô t e septentrionale 
de l 'Aus t ra l i e , et q u i por te de grandes grappes 

c o m p o s é e s d 'une fou l e de petites f leurs r o u g e -
é c a r l a t e , f leurs q u i a t t i ren t une q u a n t i t é d ' i n 
sectes. C'est le m a t i n s u r t o u t qu 'on le r en 
contre sur cet a rb re ; vers le m i l i e u de la j o u r n é e , 
i l se re t i re dans les buissons les plus t o u f f u s , les 
plus o m b r a g é s . 

Son c r i est p e r ç a n t et v ib ran t ; on peu t le 
r endre par : tsi, tsi, tsss; i l le sout ient pendant 
env i ron d i x secondes. L e m â l e est querel leur , 
c o m m e le sont tous les n e c t a r i n i d é s . I l attaque 3 

les autres m â l e s , et les chasse de l ' a rbre o ù i l a 
é t ab l i son d o m i c i l e . 

L a saison des amours a l i e u en novembre et 
d é c e m b r e . Le n i d d u cyr tos tome d 'Aus t ra l i e est 
o v o ï d e ; l ' e n t r é e est à la par t ie l a t é r a l e et s u p é 
r i e u r e ; elle est m u n i e d 'une sorte de t o i t . Les 
parois de ce n i d sont f o r m é e s d ' é c o r c e s , de 
feui l les , de f ibres v é g é t a l e s , de toi les d ' a r a i g n é e , 
de duvet de diverses graines ; l ' i n t é r i e u r est 
t ap i s sé de ce m ê m e duvet et de p lumes . Gou ld 
t rouva u n œ u f ; i l é t a i t p i r i f o r m e , gris v e r d â t r e , 
s e m é de taches d 'un b r u n sale f o n c é . Dans u n 
autre n i d , i l v i t des petits que leur m è r e nou r r i s 
sait de mouches. E l l e leur appor ta i t deux fois à 
manger en d ix minu tes . E l l e a r r i v a i t au n i d 
comme une f l è c h e , se posait à la par t ie i n f é r i e u r e 
de l ' o u v e r t u r e , regarda i t quelque temps t o u t 
au tour d 'el le, donnai t à manger à ses pet i ts , et 
disparaissait aussi v i t e qu 'e l le é t a i t a r r i v é e . 

L E S A R A C H N O T H É R I D É S — A RACHN0THERJ1. 

Die Pisanglâufer, the Spider-Eaters. 

C a r a c t è r e s . — Les natural istes q u i on t é t u 
d i é la faune ind ienne , no t ammen t S. M u l l e r et 
Berns te in , nous ont fa i t c o n n a î t r e une f a m i l l e 
d'oiseaux peu d i f f é r e n t e de celle des nec ta r i 
n i d é s : nous voulons parler des a r a c h n o t h é r i d é s . 
Ceux-ci ont le corps r a m a s s é , le bec t r è s - l o n g , de 
f o r m e souvent s i n g u l i è r e , en g é n é r a l f o r t emen t 
r e c o u r b é , et à t ranchants f inement d e n t e l é s . Les 
narines sont recouvertes d 'une membrane , à la 
par t ie s u p é r i e u r e de laquel le elles s 'ouvrent par 
une fente é t r o i t e et hor izonta le . L a langue, 
t r è s - l o n g u e , f i l i f o r m e , rappel le la t r o m p e d ' un 
l é p i d o p t è r e . E l l e se compose de deux tubes 
é t r o i t s , contigus l ' u n à l ' aut re , s é p a r é s à la poin te 
de l 'organe, s o u d é s dans le reste de son é t e n d u e , 
o ù u n s i l lon ind ique seul encore leur d iv i s ion . 
L'os h y o ï d e p r é s e n t e la m ê m e c o n f o r m a t i o n que 
chez les p i c s ; la langue est donc fo r t emen t 
p ro t r ac t i l e . Les pattes sont fortes, de longueur 

moyenne, re la t ivement plus courtes que celles 
des n e c t a r i n i d é s . Les ailes sont de l o n g u e u r 
moyenne,obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e d é p a s s a n t 
les autres . L a queue est t r è s - c o u r t e . Le p lumage 
le c è d e beaucoup à ce lu i des n e c t a r i n i d é s , quant 
à l ' éc la t des cou leurs ; le dos est g é n é r a l e m e n t 
d 'un ver t o l i v â t r e , le ventre j aune , gris o u ver t , 
plus o u moins v i f . Les deux sexes d i f f è r e n t t r è s -
peu l ' un de l 'autre sous le rappor t de la l i v r é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les a r a c h -
n o t h é r i d é s hab i ten t les f o r ê t s sombres et é p a i s 
ses; r a rement i ls s ' é l è v e n t j u s q u ' à la c ime des 
arbres les plus hauts ; i ls se t i ennen t de p r é f é 
rence dans les buissons et les branches, à une 
distance de 5 à 6 m è t r e s d u sol . Dans les î les de 
la Sonde, i l s recherchent sur tou t les f o r ê t s de 
bananiers, les plantat ions de c a f é i e r s ; dans la 
p la ine , les haies q u i en touren t les villages ; dans 
les montagnes, les peti ts bois sur la l i s i è r e des 
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f o r ê t s . On est s û r de les rencontrer là où crois
sent des bananiers sauvages. Ils se nourrissent 
du nectar des fleurs et des insectes qui vivent 
de ce nectar. On les voit voler d'une grappe de 
fleurs à l 'autre, et revenir souvent à la m ê m e . Ils 
enfoncent leur bec dans les corolles, et de leur 
langue ils en sondent les parois , comme le 
fon t les pics. Ils semblent avoir une p réd i l ec t ion 
toute p a r t i c u l i è r e pour les petites a r a i g n é e s : de 
là leur n o m ; ils les chassent surtout à la face 
i n f é r i e u r e des feuilles. On voit ces oiseaux 
venir r é g u l i è r e m e n t visiter les arbres à l 'entour 
des maisons ou des écur ies . Ils sont a t t i r é s par 
les figuiers, alors que les fleurs contiennent du 
nectar; ils s'en nourrissent, comme on peut le 
conclure des mouvements d'oscillation de leur 
t ê t e , qu'i ls portent alternativement en avant et 
en a r r i è r e , tout en plongeant leur langue dans 
l ' i n t é r i e u r des f leurs; i ls pompent ce nectar, 
comme le fon t les papillons. 

Les a r a c h n o t h é r i d é s sont plus craintifs que 
les n e c t a r i n i d é s . Leur vol est par t icul ier : i l est 
rapide, s a c c a d é , bruyant, et ressemble assez à 
celui du pic. Les ind igènes y p r ê t e n t une grande 
a t ten t ion; et chez beaucoup de peuplades, les 
a r a c h n o t h é r i d é s ont autant d'importance que 
d'autres oiseaux en avaient pour les augures, à 
Rome. C'est sur leur vol qu'ils fondent leurs 
e spé rances ; souvent ils abandonnent une entre
prise de guerre ou de brigandage, quand ce vol 
ne leur p a r a î t pas favorable. 

Pour ce qu i est de cette fami l le , nous avons 
suivi l 'excellent ouvrage d 'orni thologie de Rei
chenbach. Cet auteur est le premier qu i , s'ap-
puyant sur les relations de Muller , ait d o n n é 
une histoire exacte des m œ u r s et du genre de 
vie des a r a c h n o t h é r i d é s . 

LES HÉMIGNATHES — HEM1GNATHUS. 

Die Ealbschnàbler, the Halfbills. 

Caractères. — Les hémignalhes diffèrent des 
autres genres d ' a r a c h n o t h é r i d é s et de la plupart 
des autres oiseaux, par la forme de leur bec. On 
di ra i t , à p r e m i è r e vue, qu'i ls n 'ont qu 'un demi-
bec; la mandibule su pér i eure , t e r m i n é e par 
une pointe e x t r ê m e m e n t fine, r e c o u r b é e en fau
ci l le , est plus grande de beaucoup (du double 
m ê m e chez quelques espèces) que la mandi 
bule i n f é r i e u r e . Les tarses sont courts, les doigts 
longs. Le plumage est ve r t ; le ventre est j a u 
n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les h é m i -
gnathes habitent l 'Océanie . 

L'HÉMIGNATHE BRILLANT — HEMIGNJTHUS 
LU CI DU S. 

Der glànzende Halbschnabel, the sparkled Halfbill. 

Caractères. — L'hémignathe brillant est une 
des plus belles e spèces de ce genre. I l a le dos 
ve r t -o l ive ; le sommet de la t ê t e et le bord ex
terne des r é m i g e s t i r an t sur le ver t ; une ligne 
qu i surmonte l 'œi l , les cô tés de la t ê te et la 
gorge couleur orange; la poi t r ine j aune ; le ven
tre jaune c la i r ; l a partie p o s t é r i e u r e du ventre 
gris v e r d â t r e . Les jeunes oiseaux ont le dos et 
la r ég ion oculaire couleur olive ; la face i n f é 
rieure du corps g r i s - v e r d â t r e c l a i r ; le ventre 
jaune terne. L ' e spèce a 17 cent, de long , sur 
lesquels 5 cent, appartiennent à la queue et 
4 cent, au bec ; la mandibule i n f é r i e u r e n'a 
que 2 cent, de l ong . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' h é m i g n a 
the br i l lan t est commun dans les plantations de 
bananiers, à Oahou; i l y v i t à la f a ç o n des autres 
a r a c h n o t h é r i d é s . C'est tou t ce que nous savons 
au sujet de cet oiseau. 

LESARACHNOCESTRES — 
ARACHNOCESTRA. 

Die Hàngevôgel. 

Caractères. — Les arachnocestres ont un bec 
t r è s - l ong , l é g è r e m e n t et u n i f o r m é m e n t r e c o u r b é , 
aussi large que haut à la base, d ' éga le é p a i s s e u r 
dans toute son é t e n d u e , sauf à la pointe, qu i va 
en s'amincissant peu à peu, à a r ê t e obtuse, à 
tranchants de la mandibule s u p é r i e u r e l é g è 
rement d e n t e l é s ; les pattes sont é l a n c é e s ; les 
doigts de longueur moyenne; les ailes assez 
longues, les q u a t r i è m e , c i n q u i è m e et s ix i ème 
r é m i g e s d é p a s s a n t les autres; la queue est courte 
et arrondie. 

L'ARACIINOCLSTRIÎA LONG KEC—J1UCHNOCESTRA 
LONGMOSTJUS. 

Der Hàugevogel. 

Caractères. — L'arachnocestre à long bec ou 
longirostre (fig. 4) a le dos vert-olive, le ventre 
jaune-soufre , la gorge et la poi t r ine blanches; 
les r é m i g e s et les rectrices b run f o n c é , les pre
m i è r e s b o r d é e s ver t -ol ive; les trois rectrices 
externes blanches à leur e x t r é m i t é . Cet oiseau 
a 18 cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 
7 cent., celle de la queue de S. 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — D ' a p r è s les 



L ' A R A C H N O C E S T R E A L O N G B E C . 13 

observations de M u l l e r , c o n f i r m é e s par celles 
de Berns te in , l 'arachnocestre à long bec est 
t r è s - c o m m u n dans toutes les plantat ions de ba
nan ie r s ; i l é c h a p p e cependant fac i lement aux 
regards, la couleur de son p lumage se c o n f o n 
dant avec les teintes des feui l les . Mais son c r i 
t r a h i t sa p r é s e n c e ; on d i r a i t un p é p i e m e n t 
d'angoisse : dfip, djib, q u i , fa ib le d 'abord , va en 
augmentan t d ' i n t e n s i t é ; puis l 'oiseau se tai t , 
pou r recommencer u n instant a p r è s . Ce c r i 
t rompe souvent l 'observateur sur l ' endro i t où se 
t rouve l 'o isean. L o r s q u ' o n approche de l u i de 
t r è s - p r è s , i l s ' enfu i t à t i re-d 'a i le , en c r ian t avec 
f o r c e : kritsch, kritsch. 

Berns te in a d é c r i t le n i d de l 'arachnocestre 
longi ros t re . « Ce n i d , d i t - i l , ressemble à une 
d e m i - p o i r e c o u p é e en l o n g . Cette comparaison 
cependant ne s 'applique q u ' à la f o r m e de 
l ' i n t é r i e u r d u n i d ; car l ' e x t é r i e u r est a r r o n d i . 
Il a de 16 à 19 cent, de l o n g et de 8 à 11 
cent, d ' é p a i s s e u r ; i l est fixé à l ' e x t r é m i t é 
d 'une grande f e u i l l e , à peu p r è s ver t ica le , de 

tel le f a ç o n que la c a v i t é soit du c ô t é s u p é r i e u r 
d e l à f e u i l l e . Cel le-ci f e rme en que lque sorte le 
n i d en a r r i è r e , et en const i tue la pa ro i p o s t é 
r i eure . E n bas et sur les c ô t é s , le n i d et la 
f eu i l l e sont sol idement a c c o l é s l ' u n à l ' au t re , au 
moyen de fils de co ton , à la f a ç o n d u n i d d u 
c o u t u r i e r . A la part ie s u p é r i e u r e se t rouve une 
ouverture a l l o n g é e , q u i est l ' o r i f i ce d ' e n t r é e et 
de sor t ie . Lorsque l 'oiseau couve, i l ne peut vo i r 
au dehors, à moins que la feu i l l e ne soit d é c h i 
r é e . L ' i n t é r i e u r du n i d est t a p i s s é exclusive
men t de feu i l l e s , de fibres mol les , de que lques 
chaumes ; les parois externes sont f o r m é e s des 
m ô m e s substances,mais plus g r o s s i è r e s . L ' a r ach 
nocestre longi ros t re recherche sur tou t , à cet 
effet , les feui l les s è c h e s , dont la p u t r é f a c t i o n ne 
laisse subsister que le squelette f o r m é par les 
nervures. A p r e m i è r e vue, on c ro i r a i t vo i r une 
toi le d ' a r a i g n é e p l u t ô t q u ' u n n i d d'oiseau. Les 
œ u f s , au nombre de deux, sont blancs, avec u n 
cercle f o r m é de t ra i ts et de points r o u g e - b r u n , 
vers le gros bout. » 
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L E S M E L L I P H A G I D É S — MELLIPRAGM. 

Die Pinselzungler, the Honey-Eaters, 

Presque tous les arbres de la Nouvel le-Hol
lande peuvent se rapporter, nous dit Gould, à 
deux grands groupes, celui des banks iées et 
celui des euca lyp t ée s ; ces arbres offrent des 
retraites excellentes à plusieurs oiseaux, no tam
ment aux perroquets et aux me l l i phag idés dont 
nous avons à nous occuper maintenant. 

Cette famil le ne comprend pas moins de c in 
quante espèces , que l 'on peut r é u n i r en plusieurs 
groupes naturels. Leur existence est tellement 
liée à celle des arbres dont nous venons de par
ler, qu'on ne peut se figurer les uns sans les 
autres. 

C a r a c t è r e s . — Les me l l i phag idés ont le bec 
assez long, l é g è r e m e n t r e c o u r b é , é t ro i t et ar
r o n d i ; la mandibule s u p é r i e u r e un peu plus 
longue que l ' i n fé r i eu re ; les pattes moyennes, v i 
goureuses; le doigt de de r r i è r e t r è s - f o r t ; les 
ailes de longueur moyenne et arrondies; la qua
t r i è m e r é m i g e g é n é r a l e m e n t plus longue que les 
autres ; la queue plus ou moins longue et a r ron
die ; les narines cachées sous une cal los i té carti
lagineuse; le pharynx é t r o i t ; la langue couverte 
à son e x t r é m i t é de fibres é t r o i t e s , ro ides , 
soyeuses, qui la fon t ressembler à une brosse. 

L'estomac est peti t et l é g è r e m e n t musculeux. 
Le plumage est t an tô t l âche , t an tô t se r ré . Chez 
quelques espèces , certaines parties, les r é g i o n s 
auriculaire et cervicale notamment, sont cou
vertes de plumes t rès - longues . Les uns ont des 
couleurs t r è s -va r iées , les autres ont une l ivrée 
t r è s - u n i f o r m e . Les deux sexes ne p r é s e n t e n t 
entre eux que de légères d i f f é rences . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tous les mel 
l i phag idés se ressemblent beaucoup sous le 
rapport des m œ u r s et des habitudes. Ce sont 
des oiseaux vifs, agiles et babillards. On les voit 
prendre sur les branches les postures les plus 
diverses. Ils gr impent à mervei l le ; aussi bien, 
sinon que les pics, du moins que les m é s a n g e s . 
Ils sautent d'une branche à l 'autre, courent ra
pidement le long d'un rameau, s'y suspendent, 
la tê te en bas, pour chercher leur nourr i ture 
dans la corolle des fleurs. Leur vol est o n d u l é -
rarement, ils vont lo in d'une seule trai te ; que l 
ques-uns, cependant, semblent prendre plaisir à 
voler, à s 'élever dans les airs en se jouant . 

Tous les me l l i phag idé s se nourrissent d ' i n 
sectes, de p o l l e n , du nectar des fleurs des 

euca lyp tées ; ils prennent ces al iments au moyen 
de leur langue longue, po in tue , t e r m i n é e en 
pinceau. Très -peu descendent des arbres sur le sol 
pour y chasser quelque insecte; la grande ma
jor i té ne vi t que sur les arbres : les uns, sur telle 
essence; les autres, sur telle autre. 

T rè s -peu d'entre eux sont sociables; ils vivent 
g é n é r a l e m e n t par paires. Certains sont fo r t 
querelleurs, et ne craignent pas de s'attaquer 
i n t r é p i d e m e n t aux faucons, aux corneilles et aux 
autres grands oiseaux. Ils n 'ont g u è r e peur de 
l ' homme; ils arrivent jusqu 'au voisinage des 
habitations, et nichent sur leurs arbres favoris, 
dans l ' i n t é r i eu r m ê m e des vil les. 

La forme du n id varie beaucoup. Les œufs 
sont peu nombreux. 

C a p t i v i t é . — Quelques e spèces seulement 
peuvent ê t r e tenues en cap t iv i t é ; du moins, nous 
n'avons t r o u v é que peu de renseignements à ce 
sujet. Les conserver en cage n'est cependant pas 
impossible, car on en a dé jà vu plusieurs en Eu 
rope. 

LES MYZOMÈLES — MYZOMELA. 

Die Honigfresser, the Honey-Eaters. 

Caractères. — Les myzomèles établissent 
une t ransi t ion entre les n e c t a r i n i d é s et les mel
l i phag idé s . I ls sont de petite tai l le ; leur bec est 
mince, assez fo r tement r e c o u r b é ; leurs pattes 
sont vigoureuses; leurs ailes et leur queue 
moyennement longues ; cette d e r n i è r e est t r on 
q u é e à angle dro i t , ou l é g è r e m e n t é c h a n c r é e . 
Leur plumage a des couleurs t rès-vives . 

LE MYZOMÈLH ÉRYTHROCÉrHALE — MYZOMELA 
ERXTllliOCEPHALA. 

Der Blatrogel, the Blood-Bird. 

Caractères. — Le myzomèle érythrocéphale 
ou sanguinaire est une des plus belles espèces 
de ce genre. I l a la t ê t e , le cou, le croupion d'un 
rouge éca r l a t e ; le dos, une bande pectorale, les 
ailes et la queue brun-chocola t ; le ventre fauve 
b r u n â t r e ou b run r o u g e â t r e ; le bec b r u n ou 
ol ive; les pattes g r i s â t r e s . L a femelle a le dos 
b r u n , le ventre fauve clair . Cet oiseau a 12 cent. 
de long ; la longueur de l 'aile p l i ée est de 6 cent . , 
celle de la queue de 4. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce cha rman t 
oiseau habi te le n o r d de l ' A u s t r a l i e , no tamment 
les environs de Por f -Ess ing ton . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —On l 'ytrOUVe 
presque exclus ivement dans les f o u r r é s de m a n -
gliers q u i couvren t les î les et les c ô t e s . Les 
fleurs de ces arbres l u i fourn issen t les insectes 
et le nectar don t i l se n o u r r i t . C'est u n oiseau 
e x t r ê m e m e n t v i f et agile ; i l vole avec la plus 
grande r a p i d i t é d 'une branche à une aut re , en 
faisant entendre u n gazoui l l ement rauque et 
assez p e r ç a n t . 

On ne c o n n a î t encore r i en de son mode de 
r e p r o d u c t i o n . 

LES PTILOTIS — PTILOTIS. 

Die Ohrbùschler, the Ptilotis. 

Caractères. — Un second genre, celui des 
p t i lo t i s , est c a r a c t é r i s é par la p r é s e n c e d'une 
touf fe de p lumes p a r t i c u l i è r e m e n t d é v e l o p p é e 
dans la r é g i o n aur icu la i re . Les oiseaux qu i le 
composent ont le corps a l l o n g é ; les ailes courtes ; 
la queue longue ; le bec cour t , assez f o r t , à 
c r ê t e l é g è r e m e n t b o m b é e ; les pattes de longueur 
moyenne . 

LE PTILOTIS A GORGE JAUNE — PTILOTIS 
FLAVIGULA. 

Der gelbkehlige Ohrbùschler, theyellow-throated Ptilotis. 

Caractères. — Le ptilotis à gorge jaune est une 
des plus belles e s p è c e s de ce genre. I l a le dos, les 
ailes, la queue vert-ol ive tournan t au j a u n â t r e ; 
la par t ie i n f é r i e u r e du corps gris f o n c é , à reflets 
a r g e n t é s ; le ventre et les flancs t i r an t un peu sur 
la couleur o l i v e ; la t ê te d 'un gris f o n c é ; la gorge 
d 'un beau jaune gomme-gu t t e ; les plumes de la 
touf fe aur icu la i re on t leur e x t r é m i t é jaune ; les 
barbes internes des r é m i g e s sont d 'un b r u n 
f o n c é . L 'œi l est b r u n , le bec no i r , les pattes gr is -
de -p lomb ; la c a v i t é buccale et la langue sont 
d 'une belle couleur jaune-orange. Cet oiseau a 
22 cen t , de l o n g ; la longueur de la queue est de 
12 cen t . , celle de la queue de 1 1 . 

L a femel le ne d i f f è r e du m â l e que par une 
t a i l l e plus peti te ; elle a exactement la m ê m e 
l iv rée que l u i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — (( Ce bel o i -
seau, d i t G o u l d , est c o m m u n dans tous les r a 
vins b o i s é s , aux environs de H o b a r t - T o w n , et 
dans toute la Tasmanie ; on le rencontre aussi 
dans l ' I le V i c t o r i a , 

M œ u r s ; h a b i t u d e s et r é g i m e . — « Son plumage 

se c o n f o n d te l lement avec la te in te des feu i l les , 
q u ' i l est f o r t d i f f i c i l e de le d é c o u v r i r . Ce p t i lo t i s 
a u n po r t é l é g a n t ; ses mouvements sont vifs , 
gracieux, d'une r a p i d i t é ex t raord ina i re . L o r s 
q u ' i l est en q u ê t e de n o u r r i t u r e , i l é t a l e sou
vent ses ailes et sa queue ; i l cou r t et g r i m p e dans 
les branches, et y p rend les postures,les p lus d i 
verses ; on le vo i t que lque fo i s suspendu la t ê t e 
en bas, à l ' e x t r é m i t é d 'un rameau. Son vol est 
o n d u l é , c o m m e celui du p i c ; mais i l est rare 
q u ' i l franchisse d 'une t ra i te u n long espace. Sa 
vo ix est pleine, f o r t e , retentissante. 

« Son estomac est muscu leux , mais d 'une capa
c i t é r emarquab lement pet i te . L'oiseau se n o u r 
r i t d'abeilles, de g u ê p e s et d'autres n é v r o p t è r e s ; 
i l mange aussi quelques c o l é o p t è r e s et le pol len 
des fleurs. 

«11 n iche de t r è s - b o n n e heure . A la f i n de sep
tembre , je t rouva i un n i d r en fe rman t d é j à des 
petits. Le n i d du p t i lo t i s à gorge j aune est c o n 
s t ru i t d 'ord ina i re dans un buisson peu é levé ; i l 
d i f f è r e essentiellement de ce lu i des autres m e l l i 
p h a g i d é s . I l est beaucoup plus g rand et plus 
chaud , et o rd ina i r emen t f o r m é de lambeaux d ' é -
corce, m ê l é s d'herbes et de toiles d ' a r a i g n é e . 
L ' i n t é r i e u r est t r è s - b o m b é et t ap i s sé de poils d'o
possums et de kanguroos , quelquefois des f i l a 
ments qu i r e v ê t e n t les f rondes des f o u g è r e s ar
borescentes, ou de br ins d 'herbe. Les œ u f s , au 
nombre de deux ou t ro is , sont couleur de cha i r , 

j et m a r q u é s de petits points ronds é p a r s , de cou-
I leur b r u n - c h â t a i n . » 

LES MÉLIGHÈRES — MEL1CHAERA. 

Die Blumenzânglcr. 

Caractères. — Les mélichères ont le corps 
t r a p u ; le bec f o r t et peu r e c o u r b é ; les pattes 
p ropo r t i onne l l emen t cour tes ; les ailes courtes 
et a r rondies ; la queue longue et po in tue . 

LE MÉLICIlÈUE MELLIVORE — MELIC1IAERA 
MELLIVORA. 

Der Blumenzùngler. 

Caractères. — Le mellivore a le dos gris-
b r u n f o n c é , chaque p lume é t a n t m a r q u é e en 
son m i l i e u d 'une raie blanche ; les plumes de 
la gorge et de la po i t r ine brunes, et blanches à 
la p o i n t e ; le ventre de couleur plus c la i re , la 
l igne blanche de chaque p lume é t a n t plus large 
et plus p r o n o n c é e ; les r é m i g e s p r imai res d ' un 
b r u n c h â t a i n sur les barbes internes, les autres 
brunes, avec la pointe b l anche ; les rectrices 
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brunes, à ex t r émi t é blanche ; l 'œil gris, le bec 
noir , les pattes brunes. Cet oiseau a environ 30 
cent, de long ; l 'aile pl iée mesure 12 cent, et la 
queue 14. 

^Di s t r i bu t ion g é o g r a p h i q u e . — Le mell ivore 
habite la Tasmanie, la Nouvelle-Galles du Sud, 
et le sud du continent australien. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On le trouve 
partout où croissent des banks i ée s , et c'est une 
des e spèces les plus communes de la famil le des 
m e l l i p h a g i d é s . Le m é l i c h è r e mellivore ne craint 
pas l 'homme ; i l pénè t r e jusque dans l ' in té r i eur 
des villes. Gould en vi t dans le j a rd in botanique 
deSidney; i l p u t m ê m e trouver dans les buissons 
de ce ja rd in public deux nids renfermant des 
œ u f s . 

Le m é l i c h è r e mell ivore est u n oiseau v i f et 
hard i , querelleur, ennemi de tous les oiseaux 
qui partagent son r é g i m e . En é t é , les mâ le s se 
perchent sur les branches saillantes, et font en
tendre de là leur voix rauque, s ingu l i è re , qu'on 
a c o m p a r é e , assez à propos, au b ru i t que fai t un 
homme qui v o m i t ; de là vient le nom local, 
goo-gwar-ruck, d o n n é à cet oiseau. Lorsqu ' i l 
crie, i l hoche la queue, renverse la tê te en a r r i è r e , 
gonfle sa gorge ; on dira i t qu ' i l ne peut produire 
un son qu'au pr ix des plus grands efforts. 

La saison des amours commence en septem
bre, et dure trois mois. Le n id est t r è s -pe t i t , ar
rond i , f o r m é de rameaux très-f ins recouverts de 
racines; l 'ouverture en est s u p é r i e u r e ; i l est 
construit d'ordinaire au point de b i furca t ion 
d'une branche, à q u e l q u e faible distance du sol. 
Les œ u f s , au nombre de deux ou trois, sont 
rouge-saumon, et m a r q u é s de taches éparses 
d 'un b run foncé , surtout vers le gros bout. 

Les banks iées , qu i fleurissent pendant une 
grande partie de l ' année , fournissent au m e l l i 
vore tout ce dont i l a besoin pour subsister. Dès 
qu 'une fleur s ' épanou i t , i l la visite, y i n t rodu i t 
sa langue longue et eff i lée , et en retire adroite
ment le pollen ou les insectes. Pour accomplir 
cette m a n œ u v r e , i l est obl igé de prendre les pos
tures les plus diverses. Son existence est te l le
ment liée à la p r é s e n c e des banks i ées , q u ' i l ne 
se rencontre que là où croissent ces arbres; t o u 
jours est-il que Gould ne l'a jamais a p e r ç u loin 
d'eux. Or, comme les banks iées ne croissent que 
dans u n sol mauvais , les E u r o p é e n s voient 
dans le c r i de ces oiseaux un indice que le 
l ieu où i l retentit n'est pas propice à l ' é tab l i s 
sement d'une colonie. 

L E S P R O S T H É M A D È R E S — 
PROSTHEMADEBA. 

The Poe Birds. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est p a r t i c u l i è r e m e n t 
ca rac té r i sé par des ailes subobtuses, la c i n 
q u i è m e r é m i g e é t a n t la plus longue; une queue 
a l longée , ample, presque éga le ; des tarses ro 
bustes, à peine aussi longs que le doigt m é d i a n , 
qui est d é m e s u r é m e n t a l longé , ainsi que le pouce, 
qu i est épa is et a r m é d'un ongle puissant. Un 
autre ca r ac t è r e essentiel est f o u r n i par une 
touffe de plumes f o r m a n t cravate. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' e spèce u n i 
que sur laquelle repose ce genre est propre à la 
Nouve l l e -Zé lande et aux Auck land . 

LE PROSTHEMADERE A CRETE — 
PllOSTHEMADERA CMSTATA. 

DerPoë, der Tui, the Tue. 

C a r a c t è r e s . — L e p r o s t h é m a d è r e à c r ê t e (fïg. 5), 
que Le Vail lant nomme cravate frisée et les natu
rels de la Nouvelle Z é l a n d e , poë et tui, est facile
ment reconnaissable à la p r é s e n c e de deux touffes 
de plumes, p lacées de chaque cô té du cou. 
11 est d 'un vert m é t a l l i q u e sombre, paraissant, 
suivant l ' éc la i rage , t a n t ô t noir , t a n t ô t couleur-
de-bronze; le dos est b run terre-de-Sienne ; l 'é
paule est t r ave r sée par une bande blanche ; les 
longues plumes de la nuque ont leurs tiges blan
ches; les plumes des cô tés du cou sont longues, 
é b a r b é e s , c o n t o u r n é e s en hé l i ce , et forment 
une touffe longue, d 'un blanc v i f , t ranchant su
perbement sur le reste du p lumage; le ventre 
est brun terre-de-Sienne; les couvertures sous-
alaires ont un éc la t br i l lant ; les rectrices et les 
r é m i g e s sont d 'un noir b r i l l an t à leur face supé 
rieure, terne h leur face i n f é r i e u r e . Le poë a en
viron 33 cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est 
de 15 cent., celle de la queue de 12. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Un desplus 
ca rac t é r i s t i ques d'entre les oiseaux qu i peuplent 
les paysages fantastiques de la Nouve l l e -Zé lande , 
c'est le poë ou tui, d i t Rochelas. Dire qu'aucun 
des oiseaux des fo rê t s d'Europe ne peut rivaliser 
avec lu i sous le rapport du chant, ce n'est pas 
exagére r ses m é r i t e s . Je ne sais r ien de compa
rable à la douceur, à l 'harmonie, au charme de 
ses chansons. I l dépas se de beaucoup le rossi
gnol , et jamais, je l'avoue, je n 'ai entendu u n o i 
seau qui eût un chant aussi harmonieux, aussi 
ravissant. » Les voyageurs q u i , p o s t é r i e u r e m e n t 
à Rochelas, ont obse rvé le poë ne partagent pas 
celle opinion. 
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On voi t t r è s - f r é q u e m m e n t des poës à Sidney ; 
à plusieurs reprises, on en a a m e n é de vivants 
en E u r o p e ; cependant, ce n'est que dans ces 
d e r n i è r e s a n n é e s que nous avons pu obteni r que l -
ques renseignements sur ses m œ u r s et sa ma-

n i è r e de vivre en l i b e r t é . 
« A u c u n des oiseaux de la N o u v e l l e - Z é l a n d e , 

d i t L a y a r d , n 'a t t i re plus sur l u i l ' a t t en t ion de j 
l ' é t r a n g e r , que ne le f a i t le p o ë -.bruyant compa- ( 

gnon, sans cesse en mouvemen t , volant d 'un 
arbre à l 'autre de la f o r ê t , ou se jouan t à d é c r i r e 
en l ' a i r des cercles. C'est le soir su r tou t q u ' i l 
se l ivre à ce divert issement. Je crus, au c o m m e n - ' 
c é m e n t , q u ' i l explora i t ainsi les alentours pour 
t rouver de la n o u r r i t u r e , mais je me convainquis 
b i e n t ô t q u ' i l ne planai t de la sorte que pour 
son plais i r . Souvent, on voi t h u i t ou dix de ces 
oiseaux voler de compagnie au-dessus des ar
bres, d é c r i r e des cercles, tourner en tous sens, 
cu lbu te r , se laisser descendre d'une grande hau
teur , les ailes et la queue la rgement é t a l é e s , exé 
cuter m i l l e autres tours , j u s q u ' à ce que, subi te
ment , au c r i d 'appel de l ' u n d 'eux, tous se p l o n -

UREIIM. 

gent dans la f o r ê t et é c h a p p e n t ainsi aux re
gards. » 

C a p t i v i t é . — Les N o u v e a u x - Z é l a n d a i s parais
sent avoir de tout temps tenu des p o ë s en cap t i 
v i t é . I ls en o f f r i r e n t à Rochelas, e n f e r m é s dan^ 
des cages d'osier, et, a u j o u r d ' h u i encore, ils en 
vendent u n grand nombre aux E u r o p é e n s . 
Bennet t assure qu'en c a p t i v i t é cet oiseau est t r è s -
divertissant ; q u ' i l s 'apprivoise f ac i l emen t et se 
fami l ia r i se r ap idement avec son m a î t r e . Le p o ë 
chante t r è s - b i e n ; i l a en outre le talent de l ' i m i 
t a t ion au plus hau t d e g r é ; la pie et le corbeau 
sont b ien l o i n de l ' é g a l e r sous ce r a p p o r t ; i l l ' em
porte m ê m e , p a r a î t - i l , sur le moqueur . I l apprend 
à r é p é t e r des mots entiers, et i l est capable de 
reprodui re tous les sons q u ' i l a entendus. 11 
r é u n i t , e n u n mot , toutes les q u a l i t é s q u i cha rmen t 
l 'amateur d'oiseaux : b e a u t é et a m a b i l i t é , voix 
charmante , f ac i l i t é à s 'apprivoiser. 

Har t l aub nous apprend que le n o m de cet 
oiseau n'est qu 'une o n o m a t o p é e . « De re tour 
d'une campagne dans les mers du Sud , les bale i 
niers, d i t - i l , nous on t souvent r a m e n é à B r è m e 

I V — 314 
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de ces oiseaux. Nous avons eu occasion d'en ob
server un ; i l se tenait g é n é r a l e m e n t t ranqui l le , et 
comme r e n f e r m é en l u i - m ê m e , dans un coin de 
•sa cage. A certains moments, i l faisait entendre 
son cr i d'appel : tui tui, en insistant tout parti
c u l i è r e m e n t sur la d e r n i è r e syllabe. » 

LES TROPIDORHYNQUES -
TR OPID ORHYNC H US. 

Die Mônchsvôgel, the Frinr-Birds. 

Caractères.—Les tropidorhynques constituent 
îe dernier genre de mel l iphag idés qu i doive 
nous a r r ê t e r . Les oiseaux qu i en font partie 
p r é s e n t e n t une saillie à la base de la mandibule 
s u p é r i e u r e ; ils ont la tê te d é n u d é e par places; 
les plumes de la nuque et de la poitr ine longues 
<et é t ro i tes ; la langue couverte de papilles dis
posées sur deux sér ies . 

LETROPIDOUIIYNQUESIOINE — TROPIDORIIYNCHUS 
COJIN1CULATUS. 

Das Lederhaut, the Munh-Bird. 

Caractères. — Cet oiseau a le dos gris-brun, 
le ventre gris b r u n â t r e ; les plumes du menton, 
les longues plumes en forme de lancette qu i 
recouvrent la poitr ine, d 'un blanc s a t i n é , à 
petites taches brunes , d isposées l ong i tud i -
« a l e m e n t ; les plumes de la queue blanches 
à la pointe; l 'œil rouge et b run ap rès la m o r t ; 
le bec et les parties nues de la tê te noirs; les 
pattes gris-de-plomb. La femelle di f fère du mâle 
par une taille plus faible. Les jeunes ont la tê te 
moins d é n u d é e , les plumes de la poitrine moins 
longues, la t ubé ros i t é de la mandibule s u p é r i e u r e 
à peine i n d i q u é e . Cet oiseau a une longueur 
d 'environ 33 cent.; l 'aile pliée mesure 10 cent., 
et 'a queue 13. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u dire de 
Gould , aucun oiseau n'est plus commun que le 
tropidorhynquejmoine,danslaNouvelle-Gallesdu 
Sud. On l 'y trouve partout, et i l est aussi abon
dant dans les buissons, sur la cô te , que dans les 
fo rê t s de l ' i n t é r i eu r ; à quelques endroits, cepen
dant, i l est r e m p l a c é par une espèce voisine. 

, Dans la Nouvelle-Galles du Sud, i l semble n ' ê t r e 
qu 'un oiseau d 'é té . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Partout OÙ 
vi t le moine, i l attire rapidement l 'a t tent ion. 
P e r c h é à l ' e x t r é m i t é d'une branche sèche , i l fa i t 

j entendre des sons singuliers, qui frappent d ' é ton-
nement l 'auditeur non p r é v e n u , sons que l 'on a 
c h e r c h é à rendre de bien des m a n i è r e s . Certains 
noms sous lesquels cet oiseau est connu, tels que 
poor soldier, pimlico, four oJclock, ne sont que 

! des o n o m a t o p é e s ; sa t ê te d é n u d é e l u i a valu les 
noms de moine, de tête-de-cuir. 

Son vol est o n d u l é et soutenu. On voit sou
vent l'oiseau passer au-dessus de la fo rê t , d'une 
cime à une autre. Dans les branches, i l prend 
les postures les plus bizarres ; ses ongles v igou
reux et r e c o u r b é s l u i permettent de se tenir 
et de gr imper dans toutes les positions. Souvent 
on le voit pendu par une patte, la t ê t e en bas. 

Quand le moine est b lessé , i l se sert de ses 
ongles pour se d é f e n d r e , et fa i t des blessures 
profondes à l 'aide de ces armes. 

I l se nour r i t du pollen des arbres à gomme, 
de figues, de baies et d'insectes. 

I l niche en novembre, et devient alors e x t r ê 
mement v i f et courageux ; i l attaque les faucons, 
les corneilles, et les autres grands oiseaux, q u i 
passent trop près de son n id , et n'abandonne 
leur poursuite que quand ils sont assez é lo ignés . 
Son n id est g r o s s i è r e m e n t construi t , et t r è s -
grand, pour un nid de m e l l i p h a g i d é ; i l a la 
forme d'une coupe : l ' ex t é r i eu r est c o m p o s é 
d ' éco rces et de laine ; l ' i n t é r i eu r est tapissé de 
fins rameaux, d'herbes et de racines flexibles. 
Le tout est suspendu à une branche horizontale 
d 'un angophora ou d 'un eucalyptus, souvent à 
une t rès - fa ib le hauteur du sol, et tou jours en 
év idence . Dans les plaines boisées d'Aberdeen 
et de Yanundi , dans le bassin s u p é r i e u r du 
H un ter, les moines sont si communs, ils nichent 
si près les uns des autres, qu 'on les y regarde 
comme des oiseaux sociables. Les œufs", au 
nombre de trois par couvée , sont couleur sau
mon pâle , avec un semis de petits points plus 
f o n c é s . 

L E S H U P U P 1 D É S — (JPUPAE. 

Die Hopfe, the Hoopoes. 

De tous les ténuirostres, les hupupidés sont i et comme rudimentaire. Ce n'est pas chose 
tes plus singuliers; ils d i f fè rent de tous les autres facile que de leur assigner une place dans l e 

oiseaux de la m ê m e t r ibu par leur langue courte J sys tème ; aussi sont-ils r a n g é s t a n t ô t i c i , t an tô t 
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l à , suivant les auteurs. L ' o p i n i o n n'est pas 
m ê m e unan ime sur les l imi te s du groupe, sur 
les e s p è c e s q u i en f o n t par t i e . Les divergences 
q u i r é g n e n t à ce suje t nous laissent assez i n d i f f é 
r en t s ; nous ne voulons relever q u ' u n po in t 
incontestable : on ne peut placer les hupu p i -
d é s que p a r m i les t é n u i r o s t r e s . « Ce que les s i t -
telles sont re la t ivement aux arbres, d i t B a u -
m a n n , les g r i m p e r e a u x , aux murs et aux 
rochers , les huppes le s o n t r e l a t i v e m e n t a u sol . » 
Cet aphor isme ne s 'applique cependant q u ' à la 
huppe c o m m u n e ; d'autres e s p è c e s vivent , non 
pas sur le sol , mais exclusivement sur les arbres, 
et, à plusieurs é g a r d s , ces oiseaux ressem
blent aux s i t t i dé s et aux c e r t h i a d é s . I l n 'y a pas 
entre les divers membres de cette f ami l l e une 
analogie bien é v i d e n t e , sous le rappor t des 
m œ u r s et du genre de vie . Les h u p u p i d è s 
terrestres d i f f è r e n t essentiellement des h u p u p i 
d è s arboricoles . Le r é g i m e varie d 'une e s p è c e à 
l ' au t re , et i l en est de m ê m e d u mode de repro
duc t ion . I l est donc impossible de donner u n 
a p e r ç u g é n é r a l des m œ u r s des h u p u p i d è s : i l f au t 
r é s e r v e r tous les dé ta i l s pour l 'h is to i re de chaque 
e s p è c e en pa r t i cu l i e r . 

C a r a c t è r e s . — L e s h u p u p i d è s sont des t é n u i 
rostres d'assez for te ta i l l e , à stature é l a n c é e . I ls 
ont le bec l o n g , mince , aplat i ou fo r t ement 
r e c o u r b é , et plus haut que large ; les narines 
p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t en avant des plumes du 
f r o n t , petites, ovales, nues; les pieds faibles chez 
certaines e s p è c e s , for ts chez certaines autres ; 
les ailes longues ou moyennes, t r è s a r rondies , 
les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é g i m e s é t a n t les 
plus longues ; la queue c o m p o s é e de dix pennes. 
cour te et t r o n q u é e à angle d ro i t , ou bien lon 
gue et con ique ; le p lumage assez s e r r é , de cou 
leur t r è s - v a r i a b l e , mais g é n é r a l e m e n t b i g a r r é . 11 
n 'y a entre les deux sexes que des d i f f é r e n c e s 
i n a p p r é c i a b l e s . 

Nous ignorons si les organes internes des 
h u p u p i d è s exotiques sont e n t i è r e m e n t c o n f o r m é s 
sur le m ê m e type que ceux de l ' e spèce i n d i g è n e . 

LES HUPPES — UPUPA 

Die Erdkoife, the Hoopoes. 

Caractères. — Les huppes ont le corps 
é l a n c é ; le bec t r è s - l o n g , f a ib lement r e c o u r b é , 
é t r o i t , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , p o i n t u ; les pattes 
courtes et f o r t e s ; les doigts cour t s ; les ongles 
ob tus ; les ailes grandes, larges, t r è s - a r r o n d i e s ; 
la queue moyennement longue, t r o n q u é e à angle 
d r o i t , à pennes larges; le plumage m o u , l â c h e ; 

la t ê t e s u r m o n t é e d'une huppe . L e u r l iv rée esÈ 
assez b i g a r r é e , mais d 'une f a ç o n u n i f o r m e dans 
les diverses e s p è c e s : un rouge -b run , plus o u 
moins v i f , en est la couleur fondamen ta l e ; les. 
rectrices et les r é m i g e s sont r a y é e s de blanc e t 
de n o i r . 

Ni tzsch , q u i a é t u d i é les organes internes de 
ces oiseaux, a c o n s t a t é que la colonne v e r t é 
brale est c o m p o s é e de quatorze v e r t è b r e s c e r v i 
cales, sept ou h u i t dorsales et six caudales. I l y 
a six paires de c ô t e s vraies, une ou deux paires 
de fausses c ô t e s . Les os du c r â n e , les v e r t è b r e s , , 
le s t e rnum, les os d u bassin, l ' h u m é r u s et le 
f é m u r sont pneumat iques . Le c r â n e p r é s e n t e 
certaines p a r t i c u l a r i t é s . Le s t e rnum ressemble à 
celui des oiseaux chanteurs . La langue est r u d i -
menta i re , t r i angu la i r e , aussi longue que large à l a 
base; elle n'est r e v ê t u e que d'une m e m b r a n e 
m o l l e , et a r rondie en avant, et son bord et son 
angle p o s t é r i e u r s sont l é g è r e m e n t d e n t e l é s . On-
ne trouve pas trace de muscles du la rynx . I l n ' y 
a pas de j abo t . Le ventr icule s u c c e n t u r i é a des 
parois é p a i s s e s , c r i b l é e s de glandes, et l 'esto
mac n'est que fa ib lement musculeux . 

LA HUPPE VULGAIRE — UPUPA EPQPS. 

Der Wiedchopf, the Hoopoe. 

Caractères. — La huppe vulgaire ou commune 
(fig. 6) ne peut ê t r e confondue qu'avec quelques 
e s p è c e s t r è s -vo i s ines . El le a les parties s u p é 
rieures couleur de terre glaise, avec le m i l i e u d u 
dos, les é p a u l e s et les ailes m a r q u é s de raies trans
versales, a l ternat ivement noires et d 'un b lanc 
j a u n â t r e ; la huppe est d 'un jaune- roux f o n c é , 
terne, chaque p lume é t a n t t e r m i n é e par une 
pointe no i re ; le ventre est jaune couleur-de- terre ~„ 
les c ô t é s sont var iés de taches noires, l o n g i t u d i 
nales; la queue est no i re , m a r q u é e de raies l o n 
gitudinales blanches; l ' a i l est b r u n f o n c é , le bec 
no i r et les pattes gr i s -de-plomb. La femel le a 
des couleurs plus ternes que le m â l e , et les 
jeunes ont une huppe plus cour te . La huppe v u l 
gaire a de 27 à 28 cent , de longueur et 50 eenL 
d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 14 
cent . , celle de la queue de 11 cent. 

B ï i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La pl l lSgrande 
partie de l 'Europe , le nord de l ' A f r i q u e , l ' A s i e 
centrale jusqu 'au Cachemire, sont la patr ie de la-
huppe vulgaire . Dans le N o r d , elle est plus r a re 
que dans le S u d ; mais, d é j à dans l 'Al lemagne dis 
N o r d , elle se mont re r é g u l i è r e m e n t dans certaines 
loca l i t é s . El le d é p a s s e parfois les l imi tes septen
tr ionales de son aire de dispersion h a b i t u e l l e ; 
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c'est ainsi que j ' a i r e n c o n t r é quelques individus 
isolés aux îles Loffoden. En Allemagne, les 
huppes sont des oiseaux de passage; elles a r r i 
vent à la f i n de mars, seules ou par paires, et à 
la fin d ' aoû t ou au commencement de septembre, 
elles se dirigent lentement vers le sud, r é u n i e s 
en familles. Dans le nord de l ' A f r i q u e , les 
huppes n ' é m i g r e n t plus ; elles ne font , au plus, 
qu'errer dans le pays. On les rencontre partout 
dans le Soudan or ienta l ; chaque hiver, on en 
voit aux Indes. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Chez nous, 
la huppe p r é f è r e les plaines plus ou moins cou
vertes d'arbres. Elle recherche surtout les en
droits où des champs et des prairies alternent 
avec de petites fo rê t s , ou bien ceux où de vieux 
arbres croissent isolés au mi l ieu des terres en 
culture. Dans le m i d i de l 'Europe, elle se tient 
surtout dans les vignobles. En Af r ique , on la 
rencontre dans chaque village et jusqu'au sein 
des villes. Le nord-est de l 'Af r ique l u i est une 
patrie on ne peut plus favorable : elle y trouve 
tout ce qu'elle peut dés i re r . Ce ne sont plus les 
bestiaux, c'est l 'homme l u i - m ê m e qui fourn i t 
à ce sale oiseau sa nourr i ture . Quelque actifs que 
soient les vautours, i l leur est impossible de faire 
d i spa ra î t r e toutes les immondices, et i l en resle 
assez pour les oiseaux auxquels un amas d'or
dure promet un régal dé l i c i eux . En Egypte, la 
huppe est t r è s - c o m m u n e par tou t , parce que 
partout elle trouve des ma t i è r e s à foui l ler . Le 
s a n s - g ê n e é h o n t é des Arabes l u i fa i t de chaque 
coin un lieu de réga l , et leur c o m p l è t e indiffé
rence l u i permet de vaquer à ses occupations 
sans crainte d ' ê t re t r oub l ée . Elle se p r o m è n e au 
mi l i eu des immondices, sans s ' inqu ié te r des a l 
lants et des venants ; bien plus, elle conna î t si 
bien les habitudes de son nourricier , qu'elle le 
suit jusque dans sa demeure, et s'y é tabl i t avec sa 
famille, dans quelque t rou de mur . I l suff i t de 
regarder par la f enê t re , dans la cour ou dans le 
j a r d i n , pour observer les allures de la huppe ; i l 
suffit de traverser le village, pour voir partout cet 
oiseau o c c u p é . On di ra i t que les Arabes l 'en
tourent d'un certain respect; ils savent, semble-
t - i l , que, quelque dégoû tan t e que soit sa nour
r i ture , la huppe est cependant encore moins 
sale qu'ils ne le sont e u x - m ê m e s . 

La huppe est un oiseau for t i n t é r e s s a n t : i l y a 
dans ses habitudes plus d'une pa r t i cu l a r i t é cu
rieuse. Chez nous, elle est prudente et craint ive; 
elle f u i t l 'homme, se fiant tout au plus au berger, 
dont le troupeau fourn i t à sa nourr i ture . Dans 
le sud, elle est au contraire devenue l 'amie de 

i l 'homme et vaque, sous ses yeux, à toutes ses oc
cupations. Cependant, m ê m e là, elle montre ce 

| qui est le fond de son ê t r e : une crainte sans 
pareille. Elle se sait en s û r e t é devant un homme 
ou quelque brebis ; mais la vue d 'un chien 
éveille dé jà sa prudence ; celle d 'un chat 
excite ses alarmes; une corneille l ' e f f ra ie ; aper
çoit-elle un mi lan ou quelque p e r c n o p t è r e , elle 

| s'abandonne à toutes ses terreurs. Elle se tapit à 
terre, éca r t e ses ailes et sa queue, renverse la 
tête en a r r i è r e , re lève son bec, et demeure ainsi 

J immobi le j u s q u ' à ce que l 'ennemi ait disparu. 
| A u dire de Naumann, une hirondelle suff i t pour 
! l 'effrayer. Pour ma part, je n'ai pas obse rvé en 

Egypte pareille p u s i l l a n i m i t é ; mais i l m'a 
s emb lé que la huppe se comportai t là comme 
dans nos c o n t r é e s . « Rien n'est plus divertissant, 
di t Naumann, que d'observer cet oiseau sans en 
ê t re vu. Tout l 'effraie ; à chaque instant, i l se ré
fugie dans le feuillage t o u f f u de quelque arbre 
voisin; en s'envolant, i l fa i t entendre sa voix 
ronflante et e x é c u t e les mouvements les plus sin
guliers. D'ordinaire, i l n ' é t a l e pas sa huppe, i l 
la lient r a m a s s é e et r enve r sée en a r r i è r e . Quand 
i l est i r r i t é , i l l 'agite; i l l ' é ta lé quand i l se re
pose, p e r c h é sur un arbre, ou quand i l fa i t en
tendre sa voix. Dans la saison des amours, i l 
ferme et déploie sa huppe lorsqu ' i l cour t sur le 
sol, et m ê m e quelquefois lorsqu ' i l vole. » 

A terre, la huppe vulgaire marche facilement, 
sans sautiller. Elle se meut peu dans les branches; 
c'est tout au plus si elle marche sur une branche 
horizontale. Son vol est facile et silencieux, mais 
t r è s - i r r cgu l i e r , comme incertain et s a c c a d é , ce 
qui l ient à ce qu'elle bat des ailes t a n t ô t lente
ment, t a n t ô t rapidement. Elle tend le cou et 
incline le bec en bas. Avant de se poser, elle plane 
quelques instants et re lève toujours alors la 
huppe. Son cr i d'appel est ronflant et semble 
exprimer : chvr, parfois sc/nvmr. Lorsqu'elle 
est de bonne humeur , elle fai t entendre un cr i 
sourd : cour, coueg ; son cr i d'amour est houp 
houp ou hup hup; d 'où le nom de huppe qu i l u i 
a é té d o n n é non-seulement en f r ança i s , mais 
encore dans presque toutes les langues. Son nom 
est donc une o n o m a t o p é e de son c r i . A u p r i n 
temps, le m â l e se fai t entendre sans cesse, mais 
i l se tait à par t i r de la fin de j u i l l e t . Quand deux 
mâ les se battent pour la possession d'une femelle 
ils crient sans cesse et, d 'ordinaire, ils fon t suivre 
leur hup d 'un son plus bas, plus rauque, que 
l 'on peut exprimer par pouh. 

Dans les endroits qu i leur conviennent, les 
huppes nichent les unes p rès des autres ; toute-
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Fig. 6. La Huppe vulgaire. 

fo i s , on ne peut di re que ce soient des oiseaux 
sociables. Les membres d'une m ê m e f a m i l l e pa
raissent t en i r les uns aux autres : quant à leurs 
voisins, ils sont con t inue l l emen t en lu t te avec 
eux .Rarement , les huppes en viennent aux coups, 
mais elles se pourchassent con t inue l l ement , et 
l ' o n ne peut m é c o n n a î t r e , à leurs al lures, les 
sent iments de haine q u i les an iment . Les huppes 
ne v ivent en a m i t i é avec aucun autre oiseau. 
Elles c ra ignen t les uns ; les autres leur son tcom-
p l é t e m e n t i n d i f f é r e n t s . 

L a huppe se n o u r r i t d'insectes de toute e s p è c e , 
qu 'e l le p rend dans la terre , ou q u ' à l 'a ide de son 
long bec elle re t i re des t rous où ils se sont 
c a c h é s . E l le semble avoir une p r é f é r e n c e bien 
m a r q u é e pour les bousiers, les mouches, les 
vers, tous les insectes, en un mot , q u i vivent 

dans les ordures ; elle ne d é d a i g n e cependant pas 
les hannetons, les carabes, les sauterelles, les 
f o u r m i s , les chenil les, etc. C'est avec beaucoup 
d'adresse qu 'el le re t i re sa proie des retraites les 
mieux c a c h é e s ; elle rivalise avec le pic sous ce 
rappor t . « Là o ù la huppe fou i l l e dans les e x c r é 
ments du b é t a i l , d i t N a u m a n n , comme là o ù elle 
a c h a s s é des hannetons pendant quelque temps, 
le sol est c r i b l é de petits t rous, qu'avec son bec 
elle a produi ts . Ce bec l u i sert encore à tuer les 
grands insectes, à d é t a c h e r de la cha i r les ailes, 
les pattes, les parties les plus dures de la cara
pace. El le f rappe à plusieurs reprises l ' insecte 
contre le sol, j u s q u ' à ce que ces parties se d é 
tachent ; cela f a i t , elle l 'avale. » Son bec est par
f a i t emen t d i s p o s é pour saisir une proie ; mais , 
pour l 'avaler, i l f au t que l'oiseau la je t te en l 'a i r 
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et la rattrape. Si on veut élever de jeunes 
huppes, i l faut les bourrer ; autrement, elles 
mourraient de fa im ; elles sont tout à fai t inca
pables de dég lu t i r ce qu elles ont pris avec leur 
bec ; elles n'apprennent à le faire que plus tard. 

En Europe, la huppe niche de p ré f é r ence dans 
le creux d'un tronc d'arbre, quelquefois dans 
un trou de mur , ou dans une crevasse de ro
cher. En Egypte, elle construit son n id presque 
toujours dans les trous des murs, souvent m ô m e 
des maisons habi tées . Elle n'est d'ailleurs pas 
for t d i f f ic i le quant à l 'emplacement de son n i d . 
Chez nous, elle l 'é tabl i t , au besoin, sur le sol, 
dans un endroit un peu a b r i t é ; dans les steppes, 
elle le cache parfois dans les carcasses des ani
maux , Pallas trouva un n id , avec sept petits, dans 
la cage thoracique d'un squelette humain . D'or
dinaire, elle ne se donne m ê m e pas la peine 
de tapisser l ' i n té r i eur de la cavité de l 'arbre où 
elle a fixé sa demeure; quelquefois, elle y dé
pose quelques brins d 'herbe, quelques racines 
ou un peu de bouse de vache. Quand elle 
niche à terre, elle construit un nid avec des 
herbes desséchées , des racines et du fumier . 
Chaque couvée est de quatre à sept œuf s , rela
tivement petits, a l longés , d 'un ve rdâ t r e sale ou 
d'un gris j a u n â t r e , semés de points blancs t r è s -
pet i ts ; d'autres sont c o m p l è t e m e n t unicolores : 
du reste, ils varient c o n s i d é r a b l e m e n t . La huppe 
vulgaire ne niche qu'une fois par an, et la ponte 
est rarement t e r m i n é e avant le commencement 
de mai . La femelle couve seule pendant seize 
jours, et avec beaucoup .d'ardeur. Les deux pa
rents é lèvent leurs peti ts; ils les nourrissent de 
vers, de c o l é o p t è r e s ; puis quand ils sont devenus 
grands, ils les conduisent, les gardent, leur 
apprennent à se nour r i r e u x - m ê m e s . 

Tant qu ' i l est hab i t é , le n id exhale une puan
teur insupportable. Les parents ne pouvant en 
enlever les e x c r é m e n t s que rendent les petits, 
ceux-ciy sont, comme dit Naumann, enfouis jus
qu'au cou, et, la pu t r é fac t ion s'emparant de ces 
é x e r é m e n t s , l'odeur qu i s'en dégage est des plus 
repoussantes; c'est toutau plus si, pendant qu'elle 
couve, la femelle se donne la peine d ' é lo igne r se s 
propres d é j e c t i o n s ; la p u t r é f a c t i o n de toutes ces 
mat i è res attire des mouches qu i viennent y dé 
poser leurs œ u f s , et b ien tô t tout le nid grouil le 
de larves. Les jeunes huppes exhalent donc la 
plus mauvaise odeur. B ien tô t , i l est vrai , les 
vieilles ne leur sont guè re i n f é r i e u r e s sous ce 
rapport ; et ce n'est que plusieurs semaines après 
les n i c h é e s , que les unes et les autres perdent 
cette odeur dé tes tab le ; elles la perdent m ê m e 

assez c o m p l è t e m e n t pour que l 'on puisse, sans 
aucun dégoû t , manger les jeunes huppes, une 
fois qu elles ont pris leur complet déve loppe 
ment. Leur chair alors est grasse et savoureuse. 
Ce mets est d é f e n d u aux sectateurs de la lo i mo
sa ïque , ainsi qu'aux disciples de Mahomet : pour 
eux le hous-hous est un ê t re i m p u r . 

C a p t i v i t é . — La huppe vulgaire, en apparence 
si incapable de toute inc l ina t ion , s'attache à son 
m a î t r e , lorsqu'elle en est bien t r a i t é e dès son 
enfance, et une huppe appr ivo i sée est un deŝ  
oiseaux les plus in t é r e s san t s que l 'on puisse con
server en cap t iv i té . Ses d rô le r i e s divertissent; 
sa p r ivau té ravit . Elle devient aussi appr ivo isée 
qu 'un chien ; elle arrive quand on l'appelle, 
mange dans la main de la personne qu i l 'é lève, la 
suit partout, dans la maison, dans la cour, dansla 
campagne, sans seulement songer à s 'enfuir. Elle 
cherche, dirai t -on, à c o n n a î t r e les p e n s é e s de 
son m a î t r e Plus ce lu i -c i s'occupe d'elle, plus 
elle est heureuse ; elle finit par provoquer 
e l l e - m ê m e certaines agaceries qu i , au d é b u t s 
l u i ont d û pa ra î t r e for t d é s a g r é a b l e s . On ne 
peut la t en i r , i l est v r a i , dans une cage é t r o i t e , 
n i trop l'exposer à la chaleur ar t i f ic iel le : dans le 
premier cas, elle salit son plumage ; dans le se
cond, elle s ' ab îme le bec. Bechstein en a é levé 
qui é t a ien t fo r t plaisantes, et sur lesquelles i l a pu
blié des observations pleines d ' i n t é r ê t . « Moyen
nant beaucoup de soins, d i t - i l , j e suis paive-
n u , l 'é té dernier, à é lever deux jeunes huppes, 
que j'avais t i rées d'un n id p lacé au sommet d'un 
c h ê n e . Ces petites bê tes me suivaient partout, 
et, dès qu'elles m'entendaient de l o i n , t é m o i -
gnaient leur joie par un gazouil lementpart icul ier , 
sautaient en l ' a i r ; dès que je m'asseyais, elles 
grimpaient sur m o i , surtout quand je me p r é p a 
rais à leur donnera manger, en prenant le pot ren
fermant du l a i t , dont elles avalaient la pellicule 
avec beaucoup d ' av id i t é . Elles continuaient de 
monter jusqu ' à ce qu'elles pussent se placer sur 
mes épaules ou ma tè te , et se couchaient affec
tueusement sur m o i . A u reste, je n'avais qu 'un 
mot à dire pour me d é b a r r a s s e r de leurs impor-
tun i lés , elles se retiraient auss i tô t sous le poè!e . 
En généra l , elles observaient toujours mes yeux 
pour y découvr i r quelle é ta i t mon humeur , d'a
p rès laquelle la leur se dir igeait . Je leur donnais 
la m ê m e nourr i ture qu'aux rossignols, ou la pâ tée 
universelle, à laquelle j ' a jouta is de temps en 
temps quelques insectes. Jamais elles ne tou
chaient aux vers de terre ; mais elles é ta ien t 
t rès - f r iandes de sca rabées et de hannetons, 
qu'elles c o m m e n ç a i e n t d'abord par tuer e f f r o i s -



L E S M O Q U E U R S . 23 

s e r à c o u p s de bec, j u s q u ' à ce qu'elles en eussent 
f o r m é une sorte de bo l ob long ; alors elles le 
je ta ient en l ' a i r de m a n i è r e à pouvo i r le saisir et 
l 'avaler dans le sens de sa longueur ; s ' i l t omba i t ' 
dans le sens de sa largeur , i l f a l l a i t r e c o m m e n - , 
cer . L e u r m a n i è r e de se baigner consistait à se 
rou le r dans le sable. Je les mena i u n j o u r avec 
m o i dans u n p â t u r a g e vois in , pour les met t re à 
p o r t é e de prendre e l l e s - m ê m e s les insectes, et 
j ' e u s par là occasion de c o n n a î t r e l eur f r ayeu r 
i n n é e des oiseaux de proie et leur ins t inc t dans 
ces circonstances. S i t ô t q u ' u n corbeau ou m ê m e 
u n p igeon passait à leur vue, en u n c l i n d'oeil 
elles é t a i e n t sur le ventre ; leurs ailes d é p l o y é e s 
é t a i e n t r a m e n é e s d u c ô t é de la t ê t e j u s q u ' à ce 
que les plus grandes pennes fussent au con tac t : , 
elles é t a i e n t ainsi e n t o u r é e s d 'une sorte de 
c o u r o n n e f o r m é e par les p lumes de la queue et 
des ailes ; la t ê t e a p p u y é e sur le dos p r é s e n t a i t 
le bec en hau t . Dans cette posture s i n g u l i è r e , 
o n les au ra i t prises pour u n vieux c h i f f o n . L ' o i 
seau cause de l eu r f r ayeur ava i t - i l d i sparu , elles 
sautaient a u s s i t ô t avec des cris de joie . U n de 
leurs grands plaisirs é t a i t de se coucher et de 
s ' é t e n d r e au solei l ; elles expr imaien t alors leur 
contentement en r é p é t a n t d 'une voix vacil lante 
vec, vec, vec. Dans la c o l è r e , leurs tons é t a i e n t 
<;riards s et le m â l e , reconnaissable par sa c o u 
leur plus r o u g e â t r e , faisait re ten t i r son houp, \ 
houp. L a femel le avait cou tume de t r a î n e r son j 
manger par la chambre ; par ce moyen elle le 
remplissai t de petites p lumes et d 'autres b r i n 
d i l les , q u i , insensiblement , f o r m è r e n t dans son 
estomac une pelote indigeste,de la grosseur d'une 
noiset te ,dont elle m o u r u t . Le m â l e passa l 'h iver ; 
mais c o m m e i l ne qu i t t a i t pas le fourneau dont j 
la t e m p é r a t u r e é t a i t é l e v é , son bec se d e s s é c h a si 
f o r t , que les deux mandibules se c o n t o u r n è r e n t 
et r e s t è r e n t é l o i g n é e s de plus d 'un pouce, ce q u i 
le fit p é r i r aussi m i s é r a b l e m e n t . » 

Ce ne sont pas seulement les jeunes huppes 
q u i sont susceptibles d ' é d u c a t i o n , les adultes se 
p r ê t e n t é g a l e m e n t à la c a p t i v i t é et deviennent 
t r è s - f a m i l i è r e s , c o m m e l'a c o n s t a t é l ' u n des col 
laborateurs de B u f f o n , G u é n e a u de M o n t b e i l l a r d . 

« J 'ai eu occasion, d i t cet auteur , de voi r un de 
ces oiseaux q u i avait é t é pr is au filet, é t a n t d é j à 
vieux ou d u moins adulte, et q u i , par c o n s é 
quent , avait les habitudes de la na tu re ; son atta
chement pour la personne q u i le soignai t é t a i t 

devenu t r è s - f o r t et m ê m e exc lus i f ; i l ne parais
sait content que l o r s q u ' i l é t a i t seul avec el le . 
S ' i l survenai t des é t r a n g e r s , c'est alors que sa 
huppe se relevai t par un effet de surprise ou d ' in 

q u i é t u d e , et i l a l la i t se r é f u g i e r sur le ciel d ' u n 
l i t q u i se t rouva i t dans la m ê m e chambre ; q u e l 
quefois i l s 'enhardissait j u s q u ' à descendre de son 
asile, mais c ' é t a i t pou r voler d ro i t à sa m a î 
tresse; i l é t a i t o c c u p é u n i q u e m e n t de cette m a î 
tresse c h é r i e et ne semblai t vo i r q u ' e l l e ; i l avait 
deux voix f o r t d i f f é r e n t e s : l 'une plus douce, 
plus i n t é r i e u r e , q u i semblai t se f o r m e r dans le 
s i ège m ê m e d u sent iment , et q u ' i l adressait à la 
personne a i m é e ; l ' aut re plus aigre et plus per
ç a n t e , q u i e x p r i m a i t la c o l è r e o u l ' e f f r o i . Jamais 
on ne le tenai t en cage n i le j o u r n i la n u i t , et i l 
avait toute l icence de cou r i r dans la m a i s o n ; ce
pendant , quo ique les f e n ê t r e s fussent souvent 
ouvertes, i l ne m o n t r a jamais , é t a n t dans son as
siette o rd ina i r e , la m o i n d r e envie de s ' é c h a p p e r , 
et sa passion pour la l i b e r t é f u t t ou jour s moins 
fo r t e que son a t tachement . A la fin, toutefo is , i l 
s ' é c h a p p a , mais ce f u t un effet de la cra in te , 
passion d'autant plus i m p é r i e u s e chez les an imaux 
qu'elle t ient de plus p r è s au d é s i r i n n é de leur 
propre conservat ion. I l s'envola donc un j o u r 
q u ' i l avait é t é e f f a r o u c h é par l ' appar i t ion de 
quelque obje t nouveau, encore s ' é l o i g n a - t - i l f o r t 
peu, et, n 'ayant pu regagner son g î t e , i l se j e ta 
dans la cel lule d'une religieuse qu i avait la issé sa 
f e n ê t r e ouverte. I l y t rouva la m o r t parce qu 'on 
ne sut que l u i donner à manger ; i l avait cepen
dant v é c u trois ou quatre mois , dans sa p r e m i è r e 
cond i t i on , avec u n peu de pain et du f romage 
pour toute n o u r r i t u r e . Une autre huppe a é t é 
nour r i e pendant d i x - h u i t mois de viande crue ; 
elle l ' a ima i t p a s s i o n n é m e n t et s ' é l ança i t pour 
l 'al ler prendre dans la ma in ; elle refusai t au con
t ra i re celle q u i é t a i t cu i te . Gessner en a n o u r r i 
une avec des œ u f s du r s ; Ol ina avec des vers et 
du c œ u r de b œ u f ou de mouton , c o u p é en petites 
tranches longuettes, ayant à peu p r è s la fo rme 
de vers. Ce dernier recommande sur tout de ne 
po in t r en fe rmer la huppe dans une cage. » 

LES MOQUEURS — UUUSORES. 

Die Buumhopfe, the Tree-Hoopoes. 

Je ne veux pas trancher la question de savoir 
si tous les t é n u i r o s t r e s exotiques que l 'on a r an 
ges p a r m i les h u p u p i d è s , appar t iennent bien 
r é e l l e m e n t à cette f a m i l l e ; i l en est cependant 
pour lesquels le doute n'est pas permis : tels sont 
les moqueurs . 

C a r a c t è r e s . — Ce sont des oiseaux au corps 
svelte. Ils on t le bec long , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , 
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à a r ê t e dorsale s i l l o n n é e ; 
les tarses sont for t s , mais plus courts que le 
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doigt du m i l i e u ; tous les doigts a r m é s d'ongles 
longs et fortement r e c o u r b é s ; ailes courtes, ar
rondies, obtuses, les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é 
miges é t an t les plus longues; la queue longue, 
large et t r è s - f o r t e m e n t t r onquée . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
espèces connues de moqueurs habitent le centre 
et le sud de l 'Afr ique et les îles avoisinantes ; 
elles vivent dans les forê ts et se tiennent presque 
exclusivement sur les arbres. 

LE MOQUEUR A BEC ROUGE — IRRISOR 
ERYTHRORHYNCJJUS. 

Der Baumwiedehopf, the Tree-Hoopoe. 

Caractères. — Le moqueur à bec rouge est 
l 'espèce de ce genre la plus in t é re s san te . I l est 
d 'un beau bleu , à re f le t s mé ta l l i ques , t i rant t an tô t 
sur le vert foncé , t an tô t sur le pourpre. Les trois 
p r e m i è r e s r é m i g e s ont une tache blanche sur 
leurs barbes internes ; les six autres en ont deux : 
une sur les barbes internes, l 'autre sur les barbes 
externes; les trois p r e m i è r e s rectrices p résen ten t 
le m ê m e dessin; elles ont en outre des taches 
blanches p rès de leur e x t r é m i t é . L 'œi l est brun ; 
le bec et les pattes sont rouge-corai l . La femelle 
est plus petite que le m â l e , son plumage n'a 
qu 'un faible éclat . Les jeunes sont d 'un vert 
f o n c é , presque noir ; leurs plumes sont sans éclat , 
et ils ont le bec noir r o u g e â t r e . Cet oiseau a 
de 47 à 30 cent, de long, et 51 cent, d'enver
gure ; la longueur de l'aile est de 17 cent., celle 
de la queue de 25. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après CC 
que j ' a i vu, on ne trouve pas le moqueur à bec 
rouge, dans le nord de l ' A f r i q u e , en deçà du 16°d 1 

latitude septentrionale ; mais, en delà , on le ren
contre dans toutes les grandes forê ts en se d i r i 
geant vers le sud. I l habite toute la côte orientale 
jusqu'au Cap ; on le voit partout à mesure qu'on 
se dirige vers le centre de l ' A f r i q u e , et jusque 
dans la partie occidentale de ce continent. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le moqueur 
à bec rouge habite les f o r ê t s ; c'est tout au plus 
s'il s'aventure dans les c la i r iè res , et encore le 
f a i t - i l sans quitter les arbres. Jamais on ne le 
voit dans les plaines d é c o u v e r t e s ; t r è s - r a r e m e n t , 
i l descend à terre. On voit de petites bandes de 
ces beaux oiseaux sauter, voler, gr imper dans la 
fo rê t . Ils sont rarement moins de quatre, rare
ment plus de dix. Speke parle de troupes de 
quinze à vingt individus; mais je r évoque en 
doute la véraci té de cette assertion. 

Chaque bande demeure f idè l emen t unie. Ce 

qu 'un ind iv idu fa i t , les autres le font aussi. A n 
moment de s'envoler, tous poussent de grands 
cris : c'est un tapage, où l 'on ne peut dist inguer les 
voix séparées . Ce sont des sons gut turaux, se suc
c é d a n t avec une r ap id i t é incroyable ; Le Vai l lant 
a voulu les rendre par g-m ga ga ga ga. Tant que 
rien ne les trouble, ils volent en bande d 'un ar
bre à l 'autre. L ' u n se cramponne à l ' écorce r u 
gueuse d'un t ronc , un autre le suit, et b i en tô t 
toute la bande est suspendue au m ê m e arbre. Si 
le tronc est i nc l i né , ils y gr impent , sinon aussi 
agilement que le pic, du moins sans peine. Si le 
tronc est ve r t i ca l , ils restent quelque temps 
solidement c r a m p o n n é s à l ' é c o r c e ; ils enfoncent 
leur bec dans chaque fente pour ret irer les i n 
sectes qui s'y cachent. Leur queue ne leur sert 
pas à g r imper ; elle s'use n é a n m o i n s rapidement 
par le f ro t tement . 

Le moqueur à bec rouge se rapproche de la 
huppe vulgaire en ce q u ' i l mange t rès - souvent des 
insectes qu i vivent dans les ordures, et du pic , 
en ce qu ' i l p r é f è r e surtout les fou rmis . D ' ap rè s 
Gurney, i l se nourr i ra i t de punaises; d ' ap r è s 
Monteiro, de chenilles et de petits co léop tè res ; 
pour m o i , je Lai vu manger presque exclusive
ment des fourmis , surtout des fourmis a i lées . 
Son r é g i m e l u i donne une odeur t r è s - d é s a g r é a 
ble; mais cette odeur varie suivant sa nourr i ture 
du moment. D'ordinaire, on croirai t sentir des 
fou rmis ; assez souvent, comme la huppe , i l 
exhale une odeur de f u m i e r , et quelquefois, enf in , 
une odeur de musc des plus d é s a g r é a b l e s . 

Je connais peu d'oiseaux qu i soient plus atta
chés les uns aux autres que les moqueurs à bec 
rouge. Un chasseur adroit peut en tuer toute une 
bande. Dès que l 'un d'eux est t o m b é , tous les 
autres accourent, se posent sur les branches des 
arbres voisins, poussent des cris lamentables, 
battent des ailes et ne perdent pas de vue leur 
malheureux compagnon. Un second coup de feu 
en abat-i l un autre, bien lo in de s'effrayer, ils 
ne font que redoubler leurs cris d'angoisse. 
Quelquefois la bande se divise, et tandis que les 
uns restent ainsi p rès du cadavre, les autres 
volent autour d'eux. Leurs rangs ont beau s 'é -
elaircir le dernier tombe enfin à côté de ses 
compagnons, sans avoir c h e r c h é à s 'enfuir . 

Le moqueur à bec rouge est adroit dans ses 
mouvements. 11 court mieux qu'on ne le pense
rai t d ' ap rès la b r i ève té de ses tarses, et i l u r inq e 
t r è s - b i e n . En volant, i l donne quelques" coups 
d'aile p réc ip i t é s , puis glisse dans l ' a i r . Assez 
souvent, i l déc r i t une ligne o n d u l é e . 

Les observations de plusieurs voyageurs, les 
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miennes propres c o n f i r m e n t toutes les relations 
de Le Va i l l an t au sujet des m œ u r s de cet oiseau; 
nous sommes f o n d é s à c o n s i d é r e r comme vra i 
ce q u ' i l d i t de son mode de r ep roduc t i on et de la 
chasse qu ' on l u i f a i t . 

Le V a i l l a n t avance que la femel le pond de six à 
h u i t œ u f s , d ' un ver t b l e u â t r e , sur le terreau qu i 
occupe le f o n d de la cav i t é d 'un t ronc d 'a rbre ; 
que les deux parents les couvent a l ternat ive
m e n t , et qu ' i l s reviennent chaque nu i t à l eur 
demeure avec leurs pet i ts , longtemps encore 
a p r è s que ceux-c i ont pris leur essor. Le soir, 
o n n'a q u ' à se laisser gu ider par leurs c r i s ; on 
d é c o u v r e fac i l ement alors ces oiseaux, et l 'on 
vo i t toute la f a m i l l e revenir à sa demeure . U n 
soir , Le V a i l l a n t boucha une de ces retrai tes, et 

rev in t le l endemain m a t i n pour s'emparer des 
oiseaux q u i s'y t r ouva i en t ; dès q u ' u n peu de 
l u m i è r e t omba dans le creux de l ' a rbre , i l v i t 
les moqueurs ar r iver l ' un a p r è s l 'autre p r è s de 
l ' ouver tu re , o ù on les prenai t rap idement par le 
bec. De cette f a ç o n , i l captura 62 m â l e s , 45 f e 
mel les , et 11 petits de divers â g e s . 

Le Va i l l an t raconte encore que parfois les mo
queurs se r é u n i s s e n t en grand nombre autour d 'un 
h o m m e , d 'un ch ien , ou de quelque autre an i 
m a l , et le suivent, volant d 'arbre en arbre et 
poussant de grands cr is . S ' a r r ê t e - t - o n , ils se 
posent tous sur l ' a rbre le plus vo is in , fléchissent 
les pattes et balancent leur corps d ' un c ô t é à 

l ' aut re . 

L E S A N A B A T 1 D E S — AN ABAT J E . 

Die Baumsteiger, the Tree-Creepers. 

C a r a c t è r e s . — Les a n a b a t i d é s ressemblent aux 
oiseaux chanteurs , avec lesquels on les a souvent 
r é u n i s ; mais , dans ces derniers temps, on les a 

BKEHM. 

mis a c ô t é des fou rn ie r s et des sittelles ; ils ont 
le corps é l a n c é ; l eur bec a env i ron la longueur 
de la t ê t e ; i l est assez f o r t , d r o i t ou l é g è r e m e n t 

I V — 315 
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r e c o u r b é ; leurs pattes sont moyennes; leurs 
doigts courts et a r m é s d'ongles courts, faible
ment r e c o u r b é s ; leurs ailes sont courtes,obtuses, 
la q u a t r i è m e r émige dépassan t toutes les autres ; 
leur queue est longue, f o r m é e de douze plumes, 
assez molles, fortement t r o n q u é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les anaba-
t idés remplacent les p a r i d é s d a n s l 'Amér ique du 
Sud. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tous les 
a n a b a t i d é s habitent les f o r ê t s ; ce n'est qu'ex
ceptionnellement qu'ils se hasardent dans les 
l ieux d é c o u v e r t s . Ils sont vifs et agiles, toujours 
en mouvement ; ils se glissent au travers des 
buissons les plus épa is , sautillent au mi l i eu des 
branches, gr impent à la f açon des mésanges , se 
suspendent le corps en bas, mais on ne les voit 
pas, comme les pics, les sittelles, les grimpereaux, 
monter et descendre le long des troncs. Plu
sieurs ont une voix p e r ç a n t e , f o r t s i n g u l i è r e ; 
d'autres ne font entendre qu 'un c r i d'appel, bref 
et assez faible. Tous, sans exception, se nour
rissent d'insectes, qu'i ls chassent comme le font 
les m é s a n g e s . Beaucoup construisent des nids 
assez singuliers, g é n é r a l e m e n t suspendus et fer
més en dessus. 

LES PHACELLODOMES — 
PB A CELLODOMUS. 

Die Bùndelnistler. 

Caractères. — Les phacellodomes ont un bec 
court , fortement c o m p r i m é , dro i t , à pointe l é 
g è r e m e n t retombante ; les pattes élevées, vigou
reuses; les ailes arrondies; la queue f o r m é e de 
pennes é t ro i tes , molles, larges et arrondies à 
leur e x t r é m i t é . Ils rappellent les fauvettes en 
plus d 'un point. 

LE l'HACELLODOJIE A FRONT ROUX — 
P1IACELLODOMUS RUFIFJiONS. 

Die Kletterdrossel, the Creeper-Thrush. 

Caractères. — Cet oiseau, que l'on connaît 
aussi sous le nom de grive-grimpeuse, a le dos 
b r u n - o l i v â t r e c l a i r , le ventre gris b r u n â t r e 
pâle , les r é m i g e s brunes, re f l é tan t le r o u g e â t r e 
sur leurs barbes externes; le f ron t brun-roux 
f o n c é ; l 'œil s u r m o n t é d'une ligne blanche; l ' i r is 
g r i s -brun; la mandibule s u p é r i e u r e d 'un brun 
f o n c é , l ' i n fé r i eu re b l a n c h â t r e ; les pattes d 'un 
b l e u â t r e clair . 

D 'après le prince de Wied , cet oiseau a 

18 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 
6 cent., celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Jamais, d i t 
le prince de W i e d , je n'ai a p e r ç u ce bel oiseau 
au voisinage de la mer ; je ne l 'a i r e n c o n t r é que 
dans l ' i n t é r i e u r des terres, dans les l ieux élevés , 
b rû lés par les ardeurs du soleil, des provinces 
de Geraès et de Bahia ; i l y habite des endroits 
d é c o u v e r t s , alternant avec des buissons. » 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « On le voit 
sans cesse voler d'un buisson à l 'autre. Par 
son genre de vie, i l ressemble aux espèces vo i 
sines, et notamment à l'anabate aux yeux rouges 
(anabates erythrophthalmus). » 

Voici ce que d i t le m ê m e auteur au sujet de 
ce dernier oiseau. « L'anabate aux yeux rouges 
est un de ces oiseaux sylvicoles que l ' on peut 
r e c o n n a î t r e de lo in à leur voix s i n g u l i è r e , fo r 
m é e de quelques notes toujours é g a l e m e n t m o 
d u l é e s . Je m ' é t a i s a r r ê t é pour quelques jours 
dans une hutte a b a n d o n n é e , au mi l i eu de la fo rê t 
vierge, d 'où j :entendais r é s o n n e r continuelle
ment, du sein des bouquets d'arbres tou t cou
verts de lianes et de plantes grimpantes, les six 
notes composant le chant d 'un oiseau q u i m ' é t a i t 
encore c o m p l è t e m e n t inconnu . I l f a l l u t un 
hasard pour q u ' i l me f û t possible de l'aperce
voir. Cet oiseau habite les fo rê t s vierges les plus 
épa i s ses ; i l y vi t par paires à l ' é p o q u e des 
amours, en familles tout le reste de l ' a n n é e . Une 
de ces familles habitai t tout p rè s de m o i , et j e 
pus l'observer à mon aise. Du mi l ieu des buis
sons s 'é levaient quelques vieux troncs d'arbres 
à cime fortement touf fue . D'un de ces arbres 
pendait, a t t a ché à une liane longue et mince, un 
faisceau de brindil les : c 'é ta i t le nid de ces o i 
seaux. Nous les voyions y entrer toute la j o u r n é e . 
Pendant le j ou r , ils parcouraient de compagnie 
les alentours de la fo rê t , et l a n ç a i e n t sans cesse 
leur c r i dans les airs. A l'approche du soir, on 
entendait la fami l le s'approcher; on voyait les 
oiseaux sauter sur les branches, l ' un d e r r i è r e 
l 'autre; puis deux d'entre eux, les deux jeunes 
probablement, volaient rapidement vers le n id 
et s'y'blotlissaient. Ils venaient s'y reposer toutes 
les nuits, quoiqu' i ls eussent atteint leur complet 
d é v e l o p p e m e n t . Une fois dans le n id , on pouvait 
atteindre plusieurs fois celui-ci avec des flèches, 
avant qu'ils se déc ida s sen t à s'en aller. A u lever 
du j o u r , ils quit taient leur demeure, gagnaient 
la fo rê t , et on les entendait lancer leurs cris dans 
les airs et se r é p o n d r e mutuel lement . Ils semblent 
avoir les uns pour les autres beaucoup d'affec
tion ; ils se r é p o n d e n t conl inuel lemente l se 
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r é u n i s s e n t tous les soirs. Rs sautent sur les 
branches les pattes f l é c h i e s , la queue é t a l é e et 
u n peu r e d r e s s é e ; ils g r i m p e n t le l o n g des lianes 
q u i enlacent les t roncs d 'arbres. J 'ai t r o u v é l'es
tomac de ceux que j ' a i ouverts r e m p l i d'insectes. 

« Ce f u t au m i l i e u de f é v r i e r , con t inue le pr ince 
de W i e d , que j e r encon t ra i le n i d de la grive-
grimpeuse, et t o u j o u r s sur des branches l a t é r a l e s 
basses, peu é p a i s s e s , d'arbres m é d i o c r e m e n t 
é l e v é s . Ce n i d est f o r m é par un faisceau ovalaire 
de branches, ayant la m o i t i é de l ' é p a i s s e u r du 
do ig t , e n t r e l a c é e s les unes avec les autres de 
d i f f é r e n t e f a ç o n . Les e x t r é m i t é s en h é r i s s e n t les 
parois, de tel le f a ç o n qu 'on ne peut le saisir. Ce 
n i d a par fo is u n m è t r e en largeur , et plus en
core en longueur . Les branches sont r é u n i e s par 
diverses substances. P r è s de l ' e x t r é m i t é i n f é 
r ieure se t rouve une ouverture pet i te , a r r o n d i e . 
C'est par cette ouver ture que l 'oiseau g r impe 
dans l ' i n t é r i e u r de sa demeure ; q u ' i l a r r ive à son 
n i d proprement d i t , l eque l est f o r m é de mousse, 

de la ine , de f i l , d ' é c o r c e , d'herbes s è c h e s . Quand 
on e n l è v e les branches e n t r e l a c é e s q u i const i 
tuen t la charpente e x t é r i e u r e , on d é c o u v r e ce 
n i d , q u i est pe t i t , a r rond i , f e r m é par en hau t , et 
dans l eque l l 'oiseau, à l ' a b r i de t ou t danger, 
t rouve une couche chaude et m o l l e . Chaque 
a n n é e , le phacel lodome à f r o n t r o u x agrandi t 
son n i d ; à chaque saison des amours , i l y a joute 
une nouvelle cons t ruc t ion en branchages, à l ' i n 
t é r i e u r de laquel le i l dispose une peti te chambre 
à parois de mousse. Le t o u t f i n i t par a c q u é r i r 
u n tel poids q u ' u n h o m m e a de la peine à le 
soulever. Ouvre- t -on cette s i n g u l i è r e demeure , 
on t rouve en haut le n i d le plus r é c e n t , et au -
dessous tou te une s é r i e de nids anciens, dans 
lesquels souvent le m â l e a é t a b l i son d o m i c i l e . » 
Swa inson , le p remie r q u i nous ai t fa i t c o n n a î t r e 
ces n ids , assure qu ' i l s donnent au paysage une 
phys ionomie toute p a r t i c u l i è r e . Chaque c o u v é e 
se compose de quatre œ u f s ar rondis , d 'un blanc 
p u r . 

L E S F L Î R N A R 1 1 D É S — FURNARll. 

Die Tôpfervôgel, the Oven-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les f u r n a r i i d é s se rapprochent 
beaucoup des a n a b a t i d é s . Par leur por t , i ls rap
pel lent les grives ; mais , c o m m e le d i t D a r w i n , 
o n ne peut les comparer à aucun oiseau d ' E u 
rope. Le bec a la longueur de la t ê te ou est u n 
peu moins l o n g ; i l est moyennement f o r t , d ro i t 
o u l é g è r e m e n t r e c o u r b é , c o m p r i m é l a t é r a l e 
m e n t ; les ailes sont de longueur moyenne et 
obtuses; la t r o i s i è m e r é m i g e est la plus longue, 
la seconde l'est un peu moins , la p r e m i è r e est 
t r è s c o u r t e ; la queue est cou r t e , f o r m é e de 
ni urnes m o l l e s ; les tarses sont é l e v é s ; les doigts 
fo r t s ; les ongles cour ts , l é g è r e m e n t r e c o u r b é s , 
sauf c e l u i du pouce, q u i est t r è s - d é v e l o p p é . 

i l œ u r s j h a b i t u d e s e t r é g i m e . —Les f u r n a r i i d é s 
h a b i t e n t , les uns des endroi ts o ù des places d é 
couvertes a l te rnent avec des buissons ; les autres, 
le voisinage i m m é d i a t des demeures de l ' h o m m e . 
Rs sont souvent à ter re ; i ls saut i l lent au tour des 
buissons, mais ne g r i m p e n t pas et volent m a l . 
L e u r vo ix est s i n g u l i è r e : elle ne se compose que 
de quelques notes t r è s - p e r ç a n t e s , que l 'oiseau 
lance d'une f a ç o n toute s p é c i a l e . 

Quelques e s p è c e s se b â t i s s e n t un n i d d 'une 
f o r m e p a r t i c u l i è r e . Ce n i d d i f f è r e c o n s i d é r a b l e 
men t de ce lu i de tous les autres oiseaux* aussi 

a - t - i l de tout temps a t t i r é l ' a t t en t ion des i n d i 
g è n e s comme celle des voyageurs. G r â c e au 
pr ince de W i e d , à D a r w i n , à d 'Orb igny , à B u r -
meister, et su r tou t à d 'Azara , nous connaissons 
assez b ien les m œ u r s des fou rn ie r s . « L o r s q u ' o n 
a f r a n c h i , d i t Burmeis te r , les hautes c h a î n e s de 
montagnes q u i s é p a r e n t les grandes f o r ê t s de la 
c ô i e du Brés i l des prair ies des Campos, et qu 'on 
descend les coll ines de la va l lée d u Rio das 
Velhas , par tou t , le long de la route , sur les grands 
arbres i so lés , au voisinage des habi ta t ions , on 
a p e r ç o i t sur les fortes branches horizontales de 
grands amas de ter re , en f o r m e de melons, b o m 
b é s de tous c ô t é s . Leu r aspect a quelque chose 
d 'ex t raord ina i re . On c r o i r a i t vo i r des nids de 
te rmi tes ; mais ils sont munis d 'une ouver tu re 
l a t é r a l e , et ils on t tous la m ê m e f o r m e , la m ê m e 
d imens ion , tandis que les construct ions des ter
mites sont f o r t i r r é g u l i è r e s , et ne sont jamais 
é t ab l i e s l i b r emen t sur une branche , mais t ou jou r s 
à u n po in t de b i f u r c a t i o n . 

« On ne larde pas d 'ai l leurs à se rendre compte 
de la v é r i t a b l e nature de ces tas de terre : on en 
r e c o n n a î t l 'ouver ture l a t é r a l e , grande, ovale, et 
b i e n t ô t on peut voi r , y ent rant ou en sortant, u n 
pe t i t oiseau au p lumage j a u n e - r o u x : c'est ef-
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fectivement un nid d'oiseau ; c'est celui du four-
nier roux, que chaque mineiro conna î t sous le 
nom de « Jean de terre, Joao de bano. » 

LES FOURMERS — FURNARIUS. 

Die Ofenvôgel, the Oven-Birds. 

Caractères. — Le genre des fourniers repré
sente bien le type de la f ami l l e . Les oiseaux 
qu i le composent ont le corps vigoureux; le bec 
un peu plus long que la t ê t e , à a rê te dorsale lé 
g è r e m e n t b o m b é e , plus haut que large à sa par
tie a n t é r i e u r e , aussi large que haut à sa base ; 
les tarses t rès -é levés , mesurant une fois et demie 
environ la longueur du doigt du mil ieu ; les 
doigts forts, a r m é s d'ongles courts, a c é r é s , as
sez fortement r e c o u r b é s ; les ailes courtes et ne 
recouvrant que le premier tiers de la queue ; les 
t r o i s i è m e , q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s , 
égales entre elles et plus longues que les autres ; 
la queue f o r m é e de plumes molles, arrondies la
t é r a l e m e n t . Le plumage est assez r i che ; le jaune-
roux couleur de terre y domine. 

LE FOURNIER ROUX — FURNARIUS RI FUS. 

Der Lehmhaus, der Ofenvôgel, the Oven-Bird. 

Caractères. — Le fournier roux (fig. 7) a, 
d'api ès d'Azara, 19 cent, de long et 29 cent. 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 10 cent., 
celle de Ja queue de près de 8. Son plumage est 
d'un rouge-roux tournant au j a u n â t r e , avec le 
dessus de la tète rouge-brun, le ventre plus clair, 
le mi l i eu de la gorge blanc ; une ligne d'un jaune-
roux v i f part de l 'œil et se dirige en a r r i è re ; les 
r émiges sont grises; les primaires p ré sen ten t un 
liséré jaune pâle dans une partie de leur portion 
basilaire ; les rectrices sont d'un roux jaune. 
L 'œi l est brun- jaune , le bec brun , la mandi
bule in fé r i eu re b l anchâ t r e à sa racine; les pattes 
sont brunes. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — D'après 
d'Orbigny, le fournier vit à peu près à la fa
çon des grives, sur le sol comme sur les arbres. 
Dans les branches, i l se montre très-actif , et fait 
souvent retentir sa voix. On le trouve toujours 
par paires ou solitaire. I l arrive cependant 
qu 'un fournier se r é u n i t pour quelque temps â 
d'autres oiseaux. Si c'est une femelle qui agit de 
la sorte, rien n'est plus comique alors, di t d'Or
bigny, que les allures de son m â l e . 

Cet oiseau se nourr i t d'insectes et de graines. 
D 'après Burmeisler, i l ne mangerait que les in
sectes qu ' i l trouve sur le sol; jamais on ne le voit 

en chasser sur les branches, et encore moins en 
poursuivre en volant. A terre, i l est f o r t agile et 
i l saute en faisant de grands bonds ; son vo l , par 
contre, est peu rapide ; jamais i l ne le soutient 
longtemps. Sa voix est t r è s - s ingu l i è re ; tous les 
auteurs sont unanimes sur ce point , mais les 
uns en parlent avec estime, les autres sur un 
ton moins é log ieux . « Sa voix p e r ç a n t e et re 
tentissante, di t Burmeister, est forte e t r auque ; 
d'ordinaire, les deux époux crient en m ê m e 
temps, p e r c h é s sur un arbre ou sur un to i t , 
mais chacun d'eux crie à sa f a ç o n ; le m â l e a une 
mesure plus rapide, la femelle une mesure plus 
lente, et sa voix est environ d'une tierce plus 
basse. Le bru i t ainsi produi t est extraordinaire 
pour quiconque n'y est pas h a b i t u é ; mais i l n'est 
nullement a g r é a b l e . I l l'est d'autant moins que ces 
oiseaux semblent prendre plaisir à couper les 
conversations ; ils se mettent à cr ier dès qu'on 
s ' a r r ê t e et que l 'on parle. Cela m'est souvent arr i 
vé dans le j a rd in de mon ami , le docteur Lund ; 
souvent, quand ces oiseaux c o m m e n ç a i e n t à 
crier : « Laissez-les achever, me disait mon h ô t e ; 
en leur p r é s e n c e , nous n'obtiendrons jamais la 
parole. » 

A u premier abord, le fourn ie r semble d'une 
hardiesse excessive ; on ne tarde pas à en dé 
couvrir la raison. Les Brés i l i ens le regardent 
comme un oiseau sac ré , ayant des sentiments 
ch ré t i ens ; car ils croient q u ' i l ne travaille pas à 
son n id le dimanche et en tourne toujours 
l 'ouverture vers l 'or ient . « Je vis b i en tô t que la 
p r e m i è r e assertion n ' é t a i t pas f o n d é e , di t B u r 
meisler, et j ' e n convainquis plusieurs i n d i g è n e s . 
Cette croyance, que l'oiseau ne travaille pas le 
dimanche, repose sur la r ap id i t é avec laquelle 
i l exécu te son ouvrage; s'il le commence dans 
les premiers jours de la semaine, i l l'a s û r e 
ment achevé avant le dimanche. 

« Ce n id est surprenant, quand on c o n s i d è r e 
la faible taille de l'oiseau. I l est d 'ordinaire 
construit sur une branche horizontale ou • à 
peine inc l inée , de 8 cent, au moins d ' é p a i s s e u r . 
11 est t r è s - ra re qu'on en voie sur un toi t , un 
balcon, la croix d 'un clocher, etc. Le m â l e 'et la 
femelle travaillent de concert. Ils commencent 
par disposer une p r e m i è r e couche d'argile de-
t r empée par les pluies. Ils en fo rment des sortes 
de boulettes, qu'ils transportent sur l 'arbre et 
qu'ils é t a l en t à l'aide de leurs pattes et de leur 
bec. D'ordinaire, quelques d é b r i s végé taux sont 
enchâssés dans cette boue. Lorsque celle 
couche a une longueur de 22 à 23 cent., les o i 
seaux l 'entourent d'un rebord, un p e u ' i n c l i n é 
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en dehors, a t te ignant au plus 6 cent, de haut , 
plus é levé aux e x t r é m i t é s qu ' au m i l i e u et dis
p o s é de m a n i è r e à f o r m e r une l igne concave. 
Sur ce r e b o r d , une fois q u ' i l est sec, i ls disposent 
un second rebord semblable, u n peu i n c l i n é en 
dedans; puis en v i en t u n t r o i s i è m e , et ainsi de 
suite, j u s q u ' à ce que la coupole soit t e r m i n é e . 
Sur un des c ô t é s , est m é n a g é e une ouver tu re 
a r rondie p r i m i t i v e m e n t , puis d e m i - c i r c u l a i r e . 
Je l ' a i t ou jou r s vue d i s p o s é e ver t ica lement , 
ayant de 8 à H cent, de h a u t , et de 5 à 
6 cent, de large en son m i l i e u . Lorsque le n id 
est f i n i , i l ressemble à u n pe t i t four ayant de 
16 à 19 cent, de haut , de 22 à 25 cent, de large, 
et de 11 à 14 cent, de p ro fondeur . Les parois 
ont une é p a i s s e u r de 3 à 4 cent. La cav i té i n t é 
r i eure a donc une hauteur de 11 à 14 cent., 
une longueur de 14 à 17 cent. , et une largeur 
de 8 à 11 cent. Je pris u n n i d p r è s d ' ê t r e ache
v é ; i l pesait neuf l ivres . 

« C'est dans celte cav i t é que l 'oiseau const rui t 
son n i d proprement d i t : d u b o r d d ro i t de l ' o u 
ve r tu re par t une cloison vert icale, se d i r igeant 
dans l ' i n t é r i e u r de la cons t ruc t ion , et por tant 
une autre cloison transversale, p l a c é e au-dessus 
d u f o n d . La chambre ainsi d é l i m i t é e est soi
gneusement t a p i s s é e d'herbes s è c h e s , et plus en 
dedans de p lumes , de coton, etc. C'est là que 
la femelle pond de deux à quatre œ u f s blancs. 
Les deux parents les couvent a l t e rna t ivement ; 
tous deux nourrissent leurs pet i ts . L a construc
t i on est t e r m i n é e à la fin d ' a o û t ; une p r e m i è r e 
ponte a l i eu au commencement de septembre ; 

iune seconde ponte bien plus t a r d . » 
J C a p t i v i t é . — D'Azara , seul, a d é c r i t les m œ u r s 
d u fou rn i e r en c a p t i v i t é . I l garda envi ron u n 

; m o i s un de ces oiseaux, q u ' i l n o u r r i t de r iz c u i t 
et de viande crue ; i l p r é f é r a i t de beaucoup celte 
d e r n i è r e . Si u n morceau é t a i t t rop gros pour 
q u ' i l p û t l 'avaler, i l le prena i t avec ses pattes et 
le d é c h i r a i t avec son bec. Pour marcher , i l s'ap
puyai t sur une patte, levait l ' au t re , la gardait 
quelque temps é t e n d u e , la posait ensuite. Ce 
n ' é t a i t q u ' a p r è s avoir fa i t ainsi quelques pas, 
q u ' i l c o m m e n ç a i t à c o u r i r . Souvent , i l s ' a r r ê t a i t 
b rusquement ; souvent aussi i l a l te rnai t les 
deux al lures, marchan t majestueusement pour 
c o u r i r peu a p r è s ; i i levait alors la f ê l e et ho
chai t la queue. Quand i l chanta i t ou q u ' i l c r i a i l , 
i l p rena i t une fière posture, tendai t le cou en 
avant, et ba t ta i t des ailes. I l en t ra i t en c o l è r e et 
chassait les grives et les habias q u i osaient s'ap
procher de la mangeoire . 

L E S G É O S I T T E S — GEOSITTA. 

Die Erdkleiber, the Mudiuallers. 

Caractères. — Les géosittes ont le corps élan
c é ; l eu r bec a la longueur de la t ê t e ; i l est l é g è 
rement b o m b é , t r i angu la i r e à labase, cy l i nd r ique 
dans le reste de son é t e n d u e , et se t e rmine par 
une pointe obtuse, l é g è r e m e n t r e c o u r b é e ; leurs 
ailes sont longues et a i g u ë s , les d e u x i è m e et t r o i 
s i è m e r é m i g e s d é p a s s a n t les au t res ; leur queue 
est cour te , f a ib lement é c h a n c r é e ; ils ont des tar
ses moyennement é l e v é s , les doigts a n t é r i e u r s 
cour ts ; les ongles petits, et peu r e c o u r b é s . 

LE GÉOSITTE FOUISSEUR — GEOSITTA 
CUJSICULAR1A. 

Der Hôhlenkleiber, the Cave-Mudwaller. 

Caractères. — Le géositte fouisseur se rap
proche assez des alouettes pour que plusieurs au
teurs l 'a ient p l a c é p r è s d'elles. I l a le dos et les 
ailes b r u n f o n c é ; la face i n f é r i e u r e d u corps b r u n 
clair , la gorge b l a n c h â t r e , la po i t r ine t a c h e t é e et 
r a y é e deno i r , le ventre rouge r o u s s â t r e , la r é g i o n 
oculaire r o u g e â t r e c l a i r ; les scapulaires b o r d é e s 
de b l anc ; les r é m i g e s pr imai res d 'un b r u n no i r 
sur les barbes externes et à l ' e x t r é m i t é , d ' un 
r o u x c h â t a i n sur les barbes in te rnes ; l ' i r i s b r u n ; 
le bec b l a n c h â t r e à la pointe ; les pattes d 'un 
b r u n n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s K i t t -
l i t z , le g é o s i t t e fouisseur habi te les plaines arides 
du Chi l i ; selon d 'Orb igny , on le t rouve dans les 
plaines de la R é p u b l i q u e Argen t ine et de la Pa-
tagonie , comme sur les hauts plateaux des Cor
d i l l è re s de la Bo l iv i e , à une a l l i l u d e de 1,100 à 
\ ,500 m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — K i t t l i t z d i t que 
cet oiseau a tou t à fa i t les habi tudes des alouettes. 
On le rencont re dans les l i eux arides, seul ou par 
petites bandes. « S o n plumage d 'un gris r o u s s â t r e , 
ses r é m i g e s m é d i a n e s d 'un roux-fauve p â l e , q u i 
se m o n t r e lo r squ ' i l vole, s 'harmonisent pa r f a i 
tement avec la teinte d u so l . Jamais je ne le vis 
se poser sur un buisson. E n m a r c h a n t , i l hoche la 
queue presque con t inue l lement , mais sans jamais 
l ' é t a l e r et la f e rmer . » 

11 rappelle le f o u r n i e r non-seulement par la 
teinte r o u s s â t r e de son p lumage, mais encore par 
son c r i p e r ç a n t , par la f a ç o n curieuse et s a c c a d é e 
don t i l cour t . Aussi les Espagnols l ' appe l len t - i l s 
casaritu (pet i t m a ç o n ) , b ien que son n i d d i f f è r e 
c o n s i d é r a b l e m e n t de ce lu i du f o u r n i e r ou m a ç o n , 
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comme ils l'appellent. I l niche, en effet, au fond 
d'un terrier é t roi t , qui s 'é tend horizontalement 
jusqu ' à une distance de deux m è t r e s . « Quelques 
ind igènes m'ont r a c o n t é , di t Darwin , que des en
fants ont souvent essayé de dé t e r r e r son n id , et 
que jamais ils n'y sont parvenus. L'oiseau choisit, 
pour é tabl i r sa demeure, un petit talus, au sol sa
blonneux mais solide, sur les bords d'un chemin 
ou d'un cours d'eau. I c i (dans le Bahia blanca), 
les murs sont construits en terre. Je remarquai 
que celui qu i entourait la cour de la maison où 
je demeurais, é ta i t pe rcé en plusieurs endroits 
de trous ronds. J'interrogeai à ce sujet mon pro
pr ié ta i re ; i l me répond i t en se plaignant a m è r e 
ment des géos i t t es ,e t , plus tard, je pus m o i - m ê m e 
observer ces oiseaux en t ra in de travailler. Chose 
s ingu l i è r e , ils ne paraissent avoir aucune idée de 
l ' épa isseur ; autrement, ils n'essaieraient point de 
creuser leurs terriers dans des murs d'argile, dont 
ils devraient c o n n a î t r e les dimensions, eux qu i 
volent continuellement autour. Je suis p e r s u a d é 
que quand, ap rès avoir t raversé le mur , l'oiseau 
se retrouve tout à coup à la l u m i è r e , i l est rem
pl i de s tupé fac t ion , et ne sait comment s'expli
quer un fai t si extraordinaire. » 

Gray confirme cette relat ion. 11 ajoule que le 
géos i t te fouisseur est t rès-doux, q u ' i l v i t paisible 
et solitaire et que, du mat in au soir, i l est conti
nuellement en mouvement. L 'effraye-t-on, i l s'en
vole à quelque distance, se pose et demeure i m 
mobile, au point de se laisser éc rase r par les voi
tures qui passent, sans chercher à s'enfuir. Dans 
certaines saisons, i l fait entendre f r é q u e m m e n t 
un cr i d'appel assez sonore, formant parfois un 
t r i l l e . Dans l'estomac de ceux qu ' i l ouvri t , Gray 
trouva des restes d'insectes; Ki t t l i t z di t n'y avoir 
r e n c o n t r é , l u i , que des grains et de petites pierres. 

LES SITTINES — XENOPS. 

Die Slcigschnâbel. 

Caractères. — Les sittines forment la tran
sition des lburniers aux grimpereaux, dont elles 
ont les habitudes. Leur bec a une forme toute 
pa r t i cu l i è re ; ' l ' a rê te en est droi te , et la mandi
bule i n f é r i eu re se dirige en haut ; leurs organes 
internes ressemblent beaucoup à ceux des gr im
pereaux; leur queue est f o r m é e d é p l u m e s molles 

et arrondies; leurs pattes sont fortes, parfaite
ment d isposées pour leur permettre de grimper 
le long des branches et des troncs d'arbres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les sittines 
sont exclusivement a m é r i c a i n e s , et sont surtout 
propres au Brés i l . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — (( Je Crois , 
di t le prince de W i e d , que leur r é g i m e est m é 
langé ; elles se nourrissent principalement d ' in 
sectes, mais elles mangent aussi des noix. Elles 
grimpent aussi bien que les grimpereaux ; mais 
elles ne sont n i aussi vives, n i aussi bruyantes 
qu'eux. Je n'en ai jamais vu qu i fussent p e r c h é e s . 
Elles frappent les arbres à la m a n i è r e des pics. 
Elles habitent les f o r ê t s , où on les rencontre 
solitaires ou par paires, et en petites familles, 
ap rès l ' époque des amours. Jamais j e ne les ai 
entendues chanter. Elles ne sont pas t imides, et 
viennent tout p r è s des habitations. Elles nichent 
dans le creux des troncs d'arbres. 

LA SITTIiVE A QUEUE ROUSSE — XENOPS GEMBABBIS 

Der Steigschnabel. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 8) a le dos 
brun-olive; le ventre gr is-brun; la gorge blanche. 
Une ligne d'un blanc j a u n â t r e surmonte l ' œ i l ; 
une tache blanche se trouve au-dessous de l 'o
rei l le . Les ailes sont rayées de gris b run et de 
rouge b r u n ; les rectrices m é d i a n e s sont b r u n -
roux, les suivantes brun-noi r , les plus externes 
brun-noir et rouge-roux à l ' e x t r é m i t é . Elle a 
12 cent, de long ; la longueur de l 'aile est de 
S cent., celle de la queue de 3. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « J'ai t r o u v é 
ce petit oiseau, di t le prince de W i e d , dans tou
tes les fo rê t s que j ' a i parcourues au Brés i l . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « I l gr impe 
avec une t r è s -g rande adresse le long des bran
ches, comme les m é s a n g e s , et frappe le bois à 
coups de bec. Je n'ai pas vu son nid , qui se trouve 
probablement dans le creux d'une branche ou 
d'un tronc d ' a rb re .» Burmeister captura plusieurs 
de ces oiseaux à Neufre iburg . Ils arrivaient jus
que dans le j a rd in qu i entourait sa maison, et 
i l put les y voir sauter gaiement dans les b ran
ches à la façon des grimpereaux, tout en pous
sant des sifllements. 

I 
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L E S S I T T I D É S — S I T T ^ E . 

Die Spechlmeisen, the Nuthatehs. 

Une f a m i l l e t r è s - i n t é r e s s a n t e est celle des si t -
t i d é s , oiseaux q u i é t a b l i s s e n t une t r ans i t ion entre 
les pics et les m é s a n g e s . On a v o u l u les r é u n i r 
aux oiseaux chanteurs , et, en r é a l i t é , leurs 
organes internes se rapprochen t plus de ceux 
des chanteurs que de ceux des pics ; mais ceux ci 
ne f o r m e n t qu 'une des divisions de l 'o rdre des 
g r impeu r s , si r i che en types divers, et c'est aux 
g r impeu r s , et non aux pics qu 'appar t iennent les 
s i t t i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Les s i t t i dé s ont le corps t r è s -
r a m a s s é , les ailes longues, la queue cour te , les 
pattes for tes . Leur bec est de longueur moyenne , 
d u r , à mandibule s u p é r i e u r e d ro i t e , à mandibu le 
i n f é r i e u r e u n peu r e l e v é e , t r è s - p o i n t u et en co in , 
mais moins que celui des pics, moins conique et 
moins cou r t que ce lu i des m é s a n g e s . Les narines, 
s i t u é e s p r è s d u f r o n t , sont arrondies, en par t ie 
recouvertes de poils cour ts , c o u c h é s , d i r i gé s en 
avant. I l s on t des tarses cour ts ; des doigts t r è s -
longs ; la face i n f é r i e u r e du pied couverte de cal
lo s i t é s nombreuses ; le doigt in terne et ce lu i du 
m i l i e u r é u n i s par une membrane cour te ; le pre
m i e r do ig t et le doigt du m i l i e u s o u d é s l ' u n à 
l ' au t re dans toute l ' é t e n d u e de la p r e m i è r e pha 
lange; les ongles grands, r e c o u r b é s en demi -
cercle et t r è s - p o i n t u s ; les ailes larges, à pennes 
molles et f lexibles , obtuses, la t r o i s i è m e et la qua
t r i è m e r é m i g e é t a n t les deux plus longues; une 
queue courte et large, f o r m é e de douze pennes 
faibles, f lexibles, arrondies à leur e x t r é m i t é , et ne 
pouvant soutenir l 'oiseau dans l 'act ion de g r i m 
pe r ; le dos gr is-bleu, le ventre b r u n r o u g e â t r e . 
Les deux sexes d i f f è r e n t à peine l ' u n de l 'autre . 
Les jeunes ont presque le m ê m e plumage que 
leurs parents . 

D ' a p r è s Ni tzsch, qu i a é t u d i é leurs organes 
internes, les s i t t i dé s ressembleraient aux o i 
seaux chanteurs , et n o n aux pics : i ls on t u n la
r y n x i n f é r i e u r p o u r v u de muscles, et p r é s e n t e n t 
toutes les autres dispositions anatomiques l iées à 
la p r é s e n c e de ces muscles. I ls ont douze ver
t è b r e s cervicales, h u i t dorsales, sept caudales. 
Les os des membres i n f é r i e u r s sont t r è s - d é v c -
l o p p é s . Les os d u c r â n e et les h u m é r u s sont seuls 
spneumatiques . A u repos, la langue ne r e m p l i t 
que la m o i t i é d u bec, mais elle est p ro t r ac l i l e . 
E l l e est longue , mais non v e r m i c u l é e , large, 

plate, s i l l o n n é e s u p é r i e u r e m e n t , l é g è r e m e n t b i 
fide à sa par t ie a n t é r i e u r e et t e r m i n é e par un 
grand nombre de f i l amen t s . L e vent r icu le suc-
c e n t u r i é est cour t ; l 'estomac t r è s - m u s c u l e u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les s i t t i dé s 
hab i ten t toutes les parties du monde , sauf le 
centre et le sud de l ' A f r i q u e et l ' A m é r i q u e m é 
r id iona le . I l sv iven t sur tout , sinon exclusivement , 
dans les f o r ê t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D i r e que les 
s i t t i d é s sont, de tous les oiseaux g r i m p e u r s , les 
plus parfai ts , serait p e u t - ê t r e e x a g é r é ; t o u j o u r s 
est-il qu ' i l s g r i m p e n t aussi b ien et m ê m e mieux 
que les pics : on les vo i t descendre le l ong des 
parois verticales, ce que ne peut faire aucun au
t re oiseau, « J 'ai d 'autant plus a d m i r é l eur ha
b i l e t é à g r impe r , d i t m o n p è r e , que la c o n f o r 
m a t i o n de leurs pattes et de leur queue la f a i t 
moins p r é v o i r . Le pic peut ê t r e r e g a r d é c o m m e 
le type fondamenta l des oiseaux g r impeurs . Ses 
pattes for tes , ses doigts courts et o p p o s é s , ses 
ongles grands, t r è s - r e c o u r b é s , sa queue co
nique , à plumes dures, é l a s t i q u e s , son corps 
bas et é l a n c é , t ou t est fa i t pour l u i permet 
t re de monte r fac i lement le l ong des arbres. 
Toute cette c o n f o r m a t i o n est t e l lement en har
monie avec les usages auxquels elle do i t s'a
dapter, que l 'on c ro i r a i t n 'y pouvoi r r i en changer 
sans g ê n e r c o n s i d é r a b l e m e n t les allures de l ' o i 
seau. Mais, chez les s i t t i d é s , le type est tou t 
d i f f é r e n t . Les pattes sont plus longues; t ro i s 
doigts sont d i r i g é s en avant ; le corps est cour t ; 
la queue est mol le , f lex ib le et c o m p l è t e m e n t 
incapable de f o u r n i r à l 'oiseau un po in t d ' a p p u i ; 
et cependant, un s i t t i dé monte à un arbre aussi 
b ien que le pic ; i l le descend b ien mieux encore ; 
i l s'y a r r ê t e souvent, la t ê t e en bas, et s'y f ixe as
sez solidement pour pouvoir , dans cette pos ture , 
casser une noisette. 11 do i t ces f a c u l t é s à la 
f o r m e de ses doigts et de ses ongles. Les pre
miers sont plus longs que chez le p ic , ils c o u 
vrent une surface plus é t e n d u e ; la distance de 
l ' e x t r é m i t é du doigt d u m i l i e u à celle du doig t 
p o s t é r i e u r éga l e presque la longueur du corps ; 
la face i n f é r i e u r e des doigts est calleuse ; les 
ongles sonL a c é r é s et r e c o u r b é s en demi-cerc le . 
Aussi l 'oiseau p e u t - i l enserrer une surface ass. z 
c o n s i d é r a b l e , sur laquel le i l t rouve u n nombre 
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Fig 8. La Sittine à queue rousse. 

suffisant d 'aspér i tés qui forment autant de points 
d'appui. Les callosités de ses doigts l 'aident à 
mieux se teni r ; la membrane qui relie les 
p remiè res phalanges e m p ê c h e les doigts de 
trop s 'écar ter et augmente encore leur puissance. 

«A ces d i f férences dans les organes,entre le pic et 
le torchepot, correspond une d i f fé rence analogue 
dans la façon de grimper. Celui-là appuie forte-
mentsaqueue contre le tronc d'arbre et en éloigne 
sa poitrine ; celui-ci, aucontraire.ne se cramponne 
qu'avec ses pattes, et écar te autant sa queue que 
sa poitr ine. La forme de la patte permet aussi de 
concevoir comment notre oiseau peut descendre 
le long des troncs d'arbres, ou s'y cramponner la 
tète en bas. A r m é d'un ongle tvès-développé, le 
doigt pos t é r i eu r est parfaitement d isposé pour 
s'enfoncer p r o f o n d é m e n t dans l ' écorce , tandis 
que les doigts a n t é r i e u r s , prenant un point 
d'appui in fé r ieur , e m p ê c h e n t le corps de se ren
verser. Le pic a bien deux doigts p o s t é r i e u r s , 
mais ils sont séparés , et le plus grand est encore 
d i r igé l a t é r a l e m e n t p lu tô t que directement en 
a r r i è r e ; en outre, les doigts a n t é r i e u r s sont 
courts. Qu'un pic veuille se fixer a un arbre la 
tê te en bas, i l n'aura pas le point d'appui s u p é 
rieur que fourn i t au sit t idé son doigt p o s t é r i e u r ; 
d'un autre cô té , les doigts a n t é r i e u r s s ' implan
teront aussi trop haut dans l 'écorce pour que 

l'oiseau puisse conserver cette position sans ef
forts, et s'y mouvoir sans t rop de d i f f icu l tés . Je 
ne parle pas de sa queue, son point d'appui ha
b i tue l ; elle contr ibuerai t à renverser l'oiseau. On 
voit donc que pour pouvoir gr imper aux arbres 
dans tous les sens, un oiseau doit ê t r e con fo rmé 
comme l'est un s i t t idé . Et ce n'est pas là sa seule 
al lure; i l peut encore sautiller sur les branches 
et sur le sol. » 

Les s i t t idés demeurent toute l ' a n n é e au m ê m e 
endroit ; c'est au plus si , a p r è s la saison des 
amours, ils errent dans un cercle fo r t restreint. 
On les trouve s û r e m e n t dans les local i tés où de 
vieux arbres élevés, ou bien des parois de rochers, 
leur fournissent des conditions d'existence suf
fisantes. Us montent assez haut dans les monta
gnes. 

Us mangent des insectes, des m a t i è r e s végé
tales, principalement des graines, qu ' i ls cueillent 
sur les arbres, les buissons, ou qu' i ls ramassent 
sur le sol. 

Us nichent dans des troncs d'arbres creux, dans 
des crevasses de rochers ; ils ont presque tou
jours soin de garnir l 'ouverture de leur t r o u 
d'argile et de vase. Chaque couvée se compose 
de six à neuf œ u f s , blancs et s emés de points 
rouges. 
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Fig. 9. Le Torchepot bleu. 

L E S T O R C H E P O T S — SITTA. 

Die Kleiber, the JSuthatchs. 

Caractères. — Les torchepots ont un bec fort, 
e n t i e r , c u n é i f o r m e , peu ou p o i n t c o m p r i m é l a t é 
r a l e m e n t ; des ailes m é d i o c r e s ; u n p lumage dans 
leque l le b l eu c e n d r é et le roux d o m i n e n t g é n é 
ra lement . Leurs autres c a r a c t è r e s sont ceux de 

la f a m i l l e . 

LE TORCHEPOT BLEU — SITTA CJESIA. 

Der Kleiber, der Blauspecht, the Nuthatch. 

Caractères. — Ce genre est peu riche en espè
ces, et le to rchepot b l e u , vu lga i remen t grim-
pereau bleu o u pic bleu {fig. 9) , en est la plus i n 
t é r e s s a n t e . R a le dos gr i s -de-p lomb, le ventre 
roux-de-roui l le ; une l igne no i r e passe au-dessus 
de l 'œ i l et descend sur les c ô t é s de la t ê t e j u s 
q u ' a u cou ; le m e n t o n et la gorge sont blancs ; 
les p lumes des flancs et les sous-caudales sont 

BREHM. 

d 'un b r u n c h â t a i n ; les r é m i g e s d 'un n o i r b r u 
n â t r e , b o r d é e s d 'un l i séré c la i r , avec une tache 
blanche à la base ; les rectr ices m é d i a n e s sont 
d 'un c e n d r é b l e u â t r e , et po r t en t sur les barbes 
externes, une tache b l a n c h â t r e , p r è s de l eu r 
e x t r é m i t é ; leurs barbes internes o f f r e n t une 
grande tache blanche, quadrangula i re . Les 
autres rectrices sont d ' un no i r f o n c é , avec les 
e x t r é m i t é s d 'un b leu c e n d r é . L 'œ i l est b r u n , 
la mand ibu le s u p é r i e u r e no i r e , l ' i n f é r i e u r gris-
de -p lomb ; les pattes sont j a u n â t r e s . Cet oiseau 
a 17 cent, de long et 28 cent, d ' envergure ; la 
longueur de l 'ai le est de 9 cent. , celle de la 
queue de 5. 

La femel le d i f f è r e du m â l e en ce qu 'e l le a 
la l igne no i re sus-oculaire moins large, le 
ventre de cou leur plus c la i re , des d imensions 
plus petites. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u t r e f o i s , l ' o n 
c roya i t q u ' i l n 'exis ta i t en Europe qu 'une seule 
e s p è c e de torchepot , celle don t nous venons de 
donner les c a r a c t è r e s ; mais l ' on sait a u j o u r d ' h u i 
q u ' o n y en rencontre au moins t ro i s , le to rche
po t b l e u , le torchepot d 'Europe (Sitla euro-

I V — 316 
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pœa), qui vi t dans le nord, et le torchepot de 
Syrie ou des rochers (Sitta syriaca). Le torche
pot bleu manque dans le no rd , mais on le 
trouve dans tout le reste de l 'Europe, depuis le 
Jutland jusque dans le sud. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — L 'espèce v i t 
solitaire ou par paires, parfois par petites familles 
ou dans la société d'autres oiseaux, mais jamais 
en grandes bandes. Elle p ré fè re à toute autre lo
cal i té les grandes forê ts , à arbres é l e v é s , où 
abondent cependant les buissons, elle y est 
m ê m e parfois commune. Elle ne f u i t pas le vo i 
sinage de l 'homme, et on la trouve à la porte des 
villes, sur les arbres des promenades publiques, 
aussi bien que dans les fo rê t s les plus dése r tes . 
En é té , elle erre dans un dis tr ic t peu é t e n d u ; 
un chêne peut la retenir plusieurs heures, et 
l u i donner beaucoup d'occupation. En automne, 
le besoin de voyager se faisant sentir, elle é t end 
un peu le cercle de ses p é r é g r i n a t i o n s . Toute
fois, elle demeure toujours sur les arbres, et i l 
faut un besoin e x t r ê m e pour qu'elle se hasarde 
dans un l ieu découve r t . 

Cet oiseau est bien fait pour captiver l'atten
t ion de chacun. I l sédu i t par son act iv i té , son 
agil i té continuelle. I l n'est pas une minute en 
repos. « I l grimpe à un arbre, d i t mon père ; i l 
le contourne, monte, descend ; i l court le long 
d'une branche, ou bien s'y suspend, le corps 
en bas; i l enlève un morceau d ' éco rce , frappe 
le tronc de son bec, s'envole, et ne s ' interrompt 
que pour faire entendre sa voix. I l se t ient 
le corps accroupi, le cou r e n t r é , les pattes flé
chies, les plumes hér i ssées , ce qu i l u i donne 
une apparence lourde et maladroite. Mais rien 
n'est plus t rompeur que cette apparence. I l vole 
avec faci l i té , sinon avec l égè re té , les r émiges 
t r è s - é t e n d u e s , en battant fortement des ailes, sou
vent en voletant. I l ne f ranchi t d'ordinaire qu'un 
court espace d'une seule traite ; ce n'est pas fai
blesse, cependant ; mais pour passer d 'un arbre 
à un autre, i l n'a d'ordinaire que quelques pas à 
f ranchir . Souvent, en effet, on le voit se jouer 
dans les airs autour de la cime d'un arbre; par
fois, sans cause connue, i l vole d'une montagne 
à une autre, et f ranchi t des distances d'un quart 
de lieue et plus, sans se poser. Parfois, i l grimpe 
en tournant au haut d'un arbre et é c h a p p e ainsi 
aux regards; d'autres fois, au contraire, i l vaque 
à ses occupations, sous l 'œil de l 'homme. La 
tristesse, chez l u i , est signe de maladie. Le plus 
souvent, i l se montre gai, v i f , agile, en m ê m e 
temps que rusé et judic ieux. 

« Un des traits qui dominent tout son carac

tè re , continue mon p è r e , c'est son amour de la 
soc ié té , non de ses semblables, mais d'autres 
oiseaux, notamment des m é s a n g e s et des g r i m 
pereaux. Jamais je n'ai vu plus de deux à quatre 
torchepots r é u n i s ensemble, à moins qu'ils ne 
formassent une fami l l e . Obl igés qu' i ls sont de 
c o n q u é r i r p é n i b l e m e n t leur n o u r r i t u r e , ils v i 
vent épa r s , suivis d'ordinaire par les m é s a n 
ges, les pinsons, auxquels s'adjoignent quel
ques nonnettes, quelques roitelets ou que l 
ques grimpereaux. » Parfois, un pic se m ê l e à 
cette soc ié té , et v i t avec elle plus ou moins 
longtemps. « Quel est le vé r i t ab l e chef d'une réu
nion aussi m é l a n g é e ? c'est ce q u ' i l est bien dif-
cile de d é c i d e r , d i t Naumann. Chacun obéi t au 
signal d o n n é par un autre, j u s q u ' à ce qu'enfin 
les soucis de la reproduction viennent mettre fin 
à la c o m m u n a u t é . » Dans toutes nos forê ts , on 
rencontre f r é q u e m m e n t de pareilles bandes. 
I l n'y a aucun lien in t ime q u i r éun i s se ainsi 
toutes ces diverses e spèces , et cependant, elles 
demeurent r é u n i e s . On rencontre la m ê m e bande 
plusieurs jours de suite, en d i f f é ren t s endroits; 
mais, quel que soit le nombre de m é s a n g e s , et 
des autres espèces dont elle se compose, i l est 
excessivement rare d'y trouver plus de deux ou 
trois torchepots. 

Le cr i d'appel du torchepot bleu, est un 
son f lûlé clair : tu tu tu; son c r i ordinaire, 
qu ' i l pousse sans cesse, sans p a r a î t r e y atta
cher de signif icat ion, est bref, peu retentissant; 
on peut le noter par sit. I l fa i t encore enten
dre un autre c r i : tzirr tvit toit twot ou tzor twaet 
twaet twaet. Le c r i , dans la saison des amours, 
se compose de plusieurs notes harmonieuses, 
sifflantes et s'entendant au lo in . Tu tu y domine, 
et ce c r i est suivi de couù couu tirr. Le mâ le se 
tient p e r c h é sur la cime d 'un arbre, se retourne 
de tous côtés et lance dans les airs sa note : tu; 
la femelle, p e r c h é e sur un autre arbre, l u i r é 
pond par twaet. Tous deux s'envolent ensuite, 
s'attaquent, se pourchassent, tournent autour 
des arbres, se poursuivent au mi l i eu des bran
ches, e x é c u t e n t les tours d'adresse les plus va
riés et toujours en criant. A ce moment , une seule 
paire suff i t pour animer une fo rê t ou du moins 
un parc. Lorsque l 'on conna î t le c r i du torche
pot, i l suff i t de se dir iger vers l 'endroit d 'où part 
ce c r i , pour ê t r e sûr de rencontrer l'oiseau. 

Le torchepot bleu se nour r i t d'insectes, d'a
r a ignées , de baies et de graines. 11 avale du 
sable pour facil i ter sa digestion. I l prend les 
insectes sur les branches, les ret ire de la mousse 
des lentes, de l ' é co rce où ils cherchent une re-
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t r a i t e ; ou b i en , d ' u n bond rapide, i l les saisit au 
m o m e n t o ù i ls s 'envolent. Son bec est t rop fa ible 
pour percer le bois, mais i l est su f f i samment f o r t 
p o u r d é t a c h e r d'assez grands morceaux d ' é -
corce . Dans ses chasses, cetle e s p è c e arr ive sou
vent a u p r è s des maisons; elle g r i m p e le l ong des 
m u r s , et p é n è t r e m ê m e dans les chambres. « Ce 
q u elle a ime autant que les insectes, d i t m o n 
p è r e , ce sont les graines des h ê t r e s , des t i l l eu l s , 
des é r a b l e s , des pins , des sapins, les glands, 
l 'orge et l 'avoine. J 'ai t r o u v é de toutes ces subs
tances dans son estomac. T a n t que les c ô n e s 
restent f e r m é s , e l l e ne peut s 'emparer des graines 
des c o n i f è r e s ; mais d è s qu ' i l s commencent à 
s 'ouvr i r , elle sait en r e t i r e r les semences, qu 'el le 
mange avec plais ir . E l le p a r a î t su r tou t ê t r e f r iande 
de celles des sapins, que peu d'oiseaux recher
chent . Quand nos v ieux sapins sont couverts de 
c ô n e s m û r s , i ls deviennent le s é j o u r p r é f é r é des 
torchepots . Ces oiseaux ramassent à terre les au
tres graines des arbres. A v a n t de les manger , ils 
savent d é p o u i l l e r les grains d'orge et d'avoine de 
leur balle, les glands de leur é c o r c e . L 'orge et 
l 'avoine paraissent peu l eu r convenir ; ils n 'en 
mangen t , d i r a i t - o n , que par n é c e s s i t é . I ls a iment 
mieux les f a î n e s et les f r u i t s d u t i l l e u l , et ils en 
f o n t p rov is ion pour les temps de disette. J 'ai sou
vent pris grand plais i r à observer des torchepots 
en t r a i n de d é v a l i s e r un h ê t r e c h a r g é de f r u i t s . 
O n les vo i t deux ou t ro is ensemble s'envolant 
l ' u n a p r è s l ' aut re vers le h ê t r e , et y cue i l l i r une 
gra ine qu ' i l s t ranspor tent sur u n autre arbre, 
o ù ils ont p r a t i q u é dans l ' é c o r c e u n t r o u par
fa i t ement d i s p o s é pour la recevoi r ; ils l 'y po
sent, la t i ennent avec leurs doigts de devant, la 
fendent et l 'avalent. I ls laissent ensuite tomber 
les enveloppes et vont chercher un autre f r u i t , 
qu ' i l s mangent de m ê m e . Cela dure des heu
res, des j o u r n é e s e n t i è r e s , et c'est u n specta
cle cha rmant de voi r ces oiseaux voler ainsi 
con t inue l l ement d 'un endro i t à l ' au t re , cue i l l i r 
des graines, les o u v r i r . I ls agissent de m ê m e avec 
les noisettes, les f r u i t s d u t i l l e u l et de l ' é r a b l e . 
Le to rchepot b l eu sait r e c o n n a î t r e si une gra ine 
est pleine ou non ; jamais , i l n 'en ouvre une q u i 
soit v i d e . I l a b ien quelque peine à casser la dure 
é c o r c e d 'une noiset te ; mais i l en a vi te f i n i avec 
les semences du t i l l e u l , d u h ê t r e ou de l ' é r a b l e . 
C o m m e i l p rend tou jours dans son bec les f r u i t s 
don t i l se n o u r r i t , s ' i l veut saisir une noisette, 
i l est o b l i g é d ' é c a r t e r d é m e s u r é m e n t ses mandi 
bules, ce q u i l u i donne un aspect assez s ingul ier . 
D ' a p r è s N a u m a n n , i l ramasserait en h iver les 
noyaux de cerises que l 'on a j e t é s , et les fendrai t 

pour en manger l 'amande. On le voi t dans les 
j a rd ins , en s o c i é t é des m é s a n g e s , chercher des 
graines de tournesol , de chiendent et sur tout de 
chanvre, dont i l est on ne peut plus f r i a n d . » A u 
di re deSne l l , i l mange i m p u n é m e n t les baies vé
n é n e u s e s de la buyone, et dan.-> plusieurs l o c a l i 
t é s , les enfants ont l 'habi tude d i couvr i r leurs 
p i è g e s avec cette plante, dont les baies rouges 
l ' a t t i r en t de l o i n . 

Hayden a o b s e r v é qu 'en h iver , les torchepots 
mangeaient souvent les larves q u i v ivent dans 
les galles d u h ê t r e . Ces galles coniques se t r o u 
vent assez c o m m u n é m e n t r é u n i e s en grand n o m 
bre sur la face s u p é r i e u r e d'une feu i l l e de h ê t r e ; 
elles deviennent ligneuses en au tomne , et t o m 
bent des arbres. Les torchepots et les m é s a n g e s 
les recherchent alors avec av id i t é ; i ls percent un 
t r o u dans la galle, non l o i n de la poin te , et r e 
t i r en t la larve. D 'ordina i re , ce t r o u est si pet i t que 
l'oiseau ne peut cer ta inement pas y enfoncer le 
bec ; dans ce cas, c'est donc probablement avec 
la langue q u ' i l re t i re l ' insecte. Hayden f a i t re
marque r que le torchepot perce t ou jou r s la galle 
à son sommet, q u i est dur et l igneux , et non à 
l ' endro i t où la larve n'est p r o t é g é e que par une 
s imple membrane p a p y r a c é e . 

Nous avons d é j à d i t que le torchepot b leu 
fa i t des provisions pour l ' h ive r . « I l les d é 
pose, d i t encore m o n p è r e , dans une fente d ' un 
t ronc d'arbre, dans un lambeau d ' é c o r c e , q u e l 
quefois m ê m e sous le t o i t d 'une maison. I l n 'en
tasse jamais beaucoup de semences en u n m ê m e 
endroi t ; t ou t au contrai re , i l les d i s s é m i n e en 
plusieurs l i eux , a f in , sans doute , de n ' ê t r e pas 
e x p o s é à tou t perdre d 'un coup. » 

Le torchepot niche toujours dans des t rous ,d 'or 
dinaire dans des t roncs d'arbres creux, exception
ne l lement dans les crevasses des murs . Souvent , 
i l s 'empare des demeures c l o i s o n n é e s d u pic ; seu
lement , i l n 'a ime pas que son hab i t a t ion soit 
pourvue d'une porte plus grande q u ' i l ne faut 
pour l u i l iv re r passage ; aussi, m u r e - t - i l l ' e n t r é e 
de son n i d , et n 'y laisse-t-il de l i b re q u ' u n t rou 
jus te suffisant pour pouvoir passer. « I l fa i t cet 
ouvrage, d i t m o n p è r e , avec de l 'argi le ou de la 
terre , q u ' i l m o u i l l e , p é t r i t et agglut ine avec sa 
salive visqueuse, comme l ' h i ronde l l e . I l t ravai l le 
r ap idement ; i l apporte successivement dans son 
bec de petits morceaux de terre , les i m p r è g n e de 
saiive et les fa i t t en i r . On d i ra i t u n pe t i t m a ç o n , 
apportant une pierre a p r è s l 'autre et la conso l i 
dant. i , a paroi ainsi cons t ru i te a u n pouce et 
plus d ' é p a i s s e u r ; quand elle est s è c h e , elle est 
assez solide pour r é s i s t e r à l ' ac t ion des doigts , 
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et i l faut prendre un ciseau pour l'enlever. En 
son mi l i eu se trouve l 'ouverture, qu i est c i rcu
laire et qu i n'a, comme nous l'avons di t , que les 
dimensions nécessai res pour permettre à l'oiseau 
d'y passer. Une fois t e r m i n é , ce nid est à l 'abri 
des attaques de tous les carnassiers ; seuls, les pics 
peuvent en percer les parois, et ils le font , quand 
le torchepot s'est établi dans un nid qu ' i l leur a 
d é r o b é . En 1819, un torchepot avait disposé un 
nid de pic noir pour recevoir ses œuf s ; i l n'a
vait pas t e rminé son travail, qu'arrivaient les 
premiers possesseurs ; la femelle s'approcha, 
demeura un instant s tupéfa i te devant la paroi 
argileuse, puis la détruis i t en quelques coups de 
bec. Ces oiseaux ont encore d'autres combats à 
soutenir, avant de demeurer tranquilles posses
seurs de leur n id . J'ai vu une paire de torche
pots actifs à travail ler, mais avant qu'ils eussent 
pu murer l ' en t rée de leur n id , survint une paire 
d ' é tou rneaux qui les chassa. » Avoir t e r m i n é leur 
construction semble ê t re pour le m â l e et la fe
melle un grand sujet de jo ie . « Le mâle , ditPaes-
sler, se tient au voisinage du n id , et lance joyeu
sement dans les airs son cr i d'amour, tandis que 
la femelle entre et sort sans cesse : la joie qu'ils 
expriment semble avoir sa source dans un senti
ment de sécu r i t é . » Pralle trouva un jour un n id 
de torchepot et voulant s'assurer s'il était ou non 
h a b i t é , i l frappa contre le tronc de l 'arbre qui re-
célai t ce n i d ; l'oiseau vint à l ' en t rée , cons idéra 
quelque temps le naturaliste, puis se retira au 
fond de sa demeure; cette m a n œ u v r e se répé ta 
encore plusieurs fois, et toujours avec le m ê m e 
résul ta t . Enf in la femelle ne se décida à s'envoler 
que lorsqu'on monta sur l 'arbre. 

Le n i d du torchepot bleu, d ' après mon père , 
est plus ou moins grand, suivant les dimensions 
de la cavité dans laquelle i l est construit ; i l est 
toujours fait de substances t r è s - sèches , de f e u i l 
les de h ê t r e , de c h ê n e , de petits morceaux d 'é-
corce de p in , le tout en tassé de telle sorte que 
l 'on se demande comment les œ u f s peuvent y tenir 
et l'oiseau y trouver assez de place pour se re
tourner. On est tenté de croire que les œuf s sont 
enfouis au mi l ieu des feuilles et des éco r ce s . » 

C'est à la fin d'avril ou au commencement 
demai que les pontes sont achevées . Chaque n i 
chée est de six à neuf œ u f s , d 'un blanc de lait ou 
de chaux, s emés de points plus ou moins nets ; 

plus ou moins fins, d 'un rouge clair ou d'un 
rouge foncé , fo r t semblables aux œufs des m é 
sanges. La femelle couve seule, pendant .treize 
ou quatorze jours. Les deux parents é lèvent leurs 
petits en commun, les nourrissent d'insectes, 

1 notamment de chenilles. Ces petits grandissent 
rapidement, mais ils ne qui t tent le n i d que quand 
ils peuvent parfaitement voler. A p r è s avoir pris 
leur essor, ils restent encore quelque temps avec 
leurs parents, qui fournissent à leurs besoins, les 
avertissent des dangers qu i peuvent les menacer, 
leur apprennent à se suffire à e u x - m ê m e s . Après 
la mue ils se dispersent. 

Chasse. — Le torchepot bleu n'est pas d i f f i 
cile à chasser. On le prend dans des p ièges amor
cés avec du chènevis ou de l 'avoine, aux g luaux ; 
souvent on le capture dans des chambres^ où i l 
s'est a v e n t u r é . 

C a p t i v i t é . — C'est un oiseau q u i se fai t a i 
s é m e n t à la perte de la l i be r t é . I l n'est pas d i f f i 
cile à nou r r i r ; de l'avoine lu i su f f i t ; l u i donne-
t-on du chènevis , i l p r o s p è r e ; cependant, pour le 
garder longtemps, i l faut varier son r é g i m e . I l 
est charmant dans une petite cage, et plus encore 
dans une prison un peu vaste. Trouve- t - i l un en
droit convenable, i l y dépose des provisions. Nau
mann l'a vu enfoncer des grains d'avoine dans 
des fentes de sa cage, toujours le gros bout en 
avant, de façon à en laisser sortir la pointe. I l 
s ' épargne ainsi la peine d'avoir à re t i rer le grain, 
quand i l veut le manger; car i l a l 'habitude d'ou
vr i r constamment les grains d'avoine par la pointe; 
dans ce cas, i l n'a donc q u ' à l ' ouvr i r pour en ex
traire le contenu. Le torchepot bleu v i t en bons 
rapports avec les autres oiseaux; mais i l ne con
tracte ami t i é qu'avec ceux dont, en l i be r t é , i l re
cherche la compagnie, et reste i n d i f f é r e n t pour 
les autres. I l n'a qu 'un dé fau t , c'est de faire con
tinuellement du bru i t , de tou t frapper de son 
bec; on ne peut donc pas le laisser voler libre
ment dans un appartement, sans avoir à craindre 
quelques d é g â t s . 

LE TORCHEPOT SYRIAQUE - SITTA SYRIACA. 

Der Felsenkleiber, the Rock-Nuthatch. 

Caractères. — Tous les torchepots paraissent 
avoir les m ê m e s m œ u r s , les m ê m e s habitudes; 
un seul fait exception, c'est le torchepot syriaque, 
Sittelledes rochers comme on l'appelle aussi. Sa 
livrée est presque la m ê m e que celle de l ' espèce 
p r é c é d e n t e . I l a le dos b l e u - c e n d r é , la face i n f é 
rieure du corps en partie j a u n â t r e ; mais tandis 
que le torchepot bleu n'a que la gorge blanche, 
ce lu i -c ia en outre la poi tr ine et le mi l i eu du ven
tre de cette couleur ; les rectrices, à l 'exception 
des m é d i a n e s qu i sont d'un gris c e n d r é , sont 
g r i s - d e - f u m é e , t a c h é e s de b r u n fauve sur les 
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barbes in ternes . Cet oiseau est u n peu plus 
grand que le to rchepot b l eu . 

Pour plusieurs naturalistes, le to rchepo t syr ia 
que ne serait qu 'une v a r i é t é de l ' e s p è c e p r é c é 
dente ; mais tous ceux qu i ont eu occasion de 
l 'observer en vie sont unanimes pour le cons i 
d é r e r c o m m e e s p è c e pa r fa i t ement d is t inc te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ehrenbe rg 
a d é c o u v e r t cette e s p è c e en S y r i e ; Michahelles 
la v i t dans les hautes montagnes, entre la Bosnie 
et la Dalmat ie ; le comte von der M u t i l e , L i n d e r -
mayer , K r u p e r l 'on t souvent o b s e r v é e en G r è c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' o r n i t h o -
logiste qu i pa rcour t les roules affreuses de la 
G r è c e , ne vo i t pas u n oiseau duran t des heures 
e n t i è r e s , et f a i t des r é f l e x i o n s sur la p a u v r e t é de 
ces c o n t r é e s , quand tou t à coup un r i re é c ' a ' a n t 
vient l 'a r racher à sa r ê v e r i e . Ce r i r e part d'une 
paroi rocheuse ou de quelques blocs de rochers : 
i l se r é p è t e ; le natural is te regarde, et a p e r ç o i t 
u n to rchepot q u ' i l c o n s i d è r e i m m é d i a t e m e n t , et 
avec raison comme d i f f é r e n t d u p r é c é d e n t . Cette 
e s p è c e v i t à la m a n i è r e du torchepot b leu ; mais 
on ne la rencontre g u è r e que sur les rochers 
et sur tout sur les murs des anciennes forteresses 
v é n i t i e n n e s , o ù on la vo i t con t inue l lement entrer 
dans les m e u r t r i è r e s et en sor t i r . E l le est on ne 
peut plus ag i l e ; elle g r impe avec s û r e t é le long 
d 'une paroi ver t icale , montan t , descendant, et 
comme main tenue par un a imant . Quand elle vole 
vers u n rocher , elle s'y pose d 'ord ina i re la t ê te 
en bas ; sur les murs , sur les corniches, elle 
sautil le à reculons. Ce n'est que rarement qu'elle 
g r i m p e à u n a r b r e ; jamais on ne la rencontre 
dans les grandes f o r ê t s où ne se t rouven t pas des 
rochers . Son c r i est u n r i r e p e r ç a n t , sonore et 
t r è s - a i g u , qu ' on peut rendre par hidde hati tititi. 

L e torchepot syriaque a le m ê m e r é g i m e que le 
to rchepo t b l eu , don t i l a d 'a i l leurs toutes les al
l u r e s ; i l est aussi v i f , aussi act i f , aussi auda
c ieux ; i l se p rend t o u t aussi f ac i l emen t dans 
des p i è g e s de toute na ture , et supporte longtemps 
la c a p t i v i t é . E n cage, i l se t i en t presque t o u 
j o u r s à ter re , et ne mon te g u è r e sur les barreaux. 

Cette e s p è c e cons t ru i t son n i d contre une 
paro i de rochers e s c a r p é s , sous une corniche q u i 
l u i f o u r n i t u n t o i t na tu re l . D ' a p r è s von d e r M ù h l e , 
elle cho i s i ra i t tou jours une exposi t ion au m i d i 
o u au levant , jamais au couchant . Ce n i d , artis-
t ement cons t ru i t en argi le , est m u n i d 'un coulo i r 
d ' e n t r é e , d ' env i ron 30 c e n t i m è t r e s de long, et 
aboutissant à une chambre a r rond ie , t a p i s s é e de 
poi ls de c h è v r e , de b œ u f , de chien et de chacal 
E n dehors, i l est recouver t d'ailes c o r n é e s de 

certains c o l é o p t è r e s . D ' a p r è s K r u p e r , le n i d a 
30 c e n t i m è t r e s de long et quelquefois plus ; le 
cou lo i r d ' e n t r é e , par contre , n'a que 3, au plus 5 
c e n t i m è t r e s dî l ong . L ' e r r e u r de von der M u h l e 
reposerait sur ce que, t r è s - s o u v e n t , ce torchepot 
s 'emparerait du n i d d'une h i ronde l le (Cecropis 
rufula), lequel serait m u n i d 'un l o n g cou lo i r . 

A u dire de K r u p e r , le torchepot syriaque prend 
un p la is i r ex t raord ina i re à cons t ru i re . Ce na tu 
raliste t rouva une cav i t é na ture l le de rocher 
que l 'oiseau avait d i s p o s é e pour l u i servir de 
demeure ; i l l 'avait m u r é e en avant et munie 
d 'un cou lo i r a r t i f i c i e l de 7 c e n t i m è t r e s de l ong , 
fai t avec d u f u m i e r m ê l é à des ailes de c o l é o p 
t è r e s . I l enleva ce m u r . Tro i s semaines plus t a r d , 
la cav i t é avait disparu ; l 'oiseau l 'avait c o m p l è t e 
men t b o u c h é e . I l d é t a c h a de nouveau la couche 
de terre qu i la f e r m a i t , mais ne trouva r i e n dans 
le n i d : i l en conclu t que l'oiseau n'avait e x é c u t é 
ce t rava i l que par passe-temps. I l l i t u n g rand t r o u 
dans u n n i d et en boucha le cou lo i r d ' e n t r é e 
avec de l ' he rbe ; quelques j ou r s a p r è s , le d o m 
mage é t a i t r é p a r é , le t r o u f e r m é et le cou lo i r re 
mis en bon é t a t . Une autre fo is , le torchepot , 
au l ieu de boucher le t r o u , y cons t ru is i t u n cou 
lo i r de 3 c e n t i m è t r e s de l o n g ; le n i d se t rouva 
alors avoir deux ouvertures . 

La ponte a l ieu à la fin d ' avr i l ou au c o m m e n 
cement de m a i . La c o u v é e est de h u i t ou neuf 
œ u f s blancs, t a c h e t é s de rouge. L a femel le les 
couve avec tant d 'ardeur , qu 'on peut la prendre 
avec la m a i n . 

LES SITTELLES — S1TTELLA. 

Die Baumkleiber, the Tree-Nuthatchs. 

Caractères. — Les sittelles diffèrent des tor
chepots par leur bec mince , p o i n t u , fo r t emen t 
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à mand ibu le s u p é r i e u r e 
é c h a n c r é e en a r r i è r e de la p o i n t e ; des ailes cou
vrant en entier la queue et dont les d e u x i è m e et 
t r o i s i è m e r é g i m e s sont les plus longues; des 
rectrices courtes et éga les entre elles. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre est 
propre à la Nouve l l e -Hol lande . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les espèceS-
q u i le composent ont les allures des torchepots . 
Elles construisent sur des branches d'arbres des 
nids d 'une f o r m e toute p a r t i c u l i è r e , dans les
quels i l ne p a r a î t pas entrer de te r re . 
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LA SITTELLE A CAPUCHON — SITTELLA PILEATA. 

Der Kappenbaumkleiber. 

Caractères. — Cet oiseau a le liaut de la tête 
noir, ce qu i l u i a valu son nom spéc i f i que ; le 
dos et la nuque gris-brun, à taches longi tudi 
nales d'un brun f o n c é ; les ailes d 'un brun noi
r â t r e ; le f ront , une ligne qui surmonte l 'œil , la 
gorge, la poitrine et le ventre, sur la ligne m é d i a n e , 
blancs; les côtés de la poitrine et les flancs gris-
b r u n ; les rectrices d'un brun no i râ t r e , avec une ; 
tache rouge-brun au centre et la pointe brune ; 
l 'œil brun-jaune, le bec jaune à la base, noir à 
la pointe ; les pattes jaunes. La femelle est plus 
foncée , elle a toute la tê te noi re . Cet oiseau a 
13 cent, de long ; l 'aile pliée mesure 10 cent, et 
la queue 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — 11 habite le 
sud-ouest de l 'Australie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Gould et 
'Gilbert nous ont fai t conna î t re quelques par t icu
lar i tés des m œ u r s de cette e spèce . Le premier 
la v i t par petites troupes de quatre à hu i t indi 
vidus. Elle se tient sur les arbres; court avec 
Ja plus grande agil i té au mi l ieu des branches; 

grimpe aussi bien que les torchepots; monte ou 
descend comme eux la t ê te la p r e m i è r e . Son vol 
est t r è s - r a p i d e ; elle ne vole cependant que pour 
passer d'un arbre sur un autre. Gould rencontra 
une bande d'environ trente individus . I ls é t a ien t 
t r è s -dé f i an t s ; se tenaient sur les branches les 
plus é levées , et volaient avec une telle r ap id i t é 
que les chasseurs durent cour i r p r é c i p i t a m m e n t 
pour pouvoir en t i rer . Gilbert di t que ces oiseaux 
vivent par familles de vingt à trente membres, 
qu' i ls gr impent aux arbres avec la plus grande 
agi l i té , et que, en gr impant , mais surtout en 

; volant, ils font entendre un léger piaulement, 
assez bref. 

Leur nid est f o r m é de morceaux d ' écorce , 
a t t achés aux branches avec des toiles d'arai
gnée . Cette m ê m e substance le couvre en t i è re 
ment, ce qu i le fa i t pa r a î t r e lisse et p o l i ; mais 
elle n'est pas en rou lée autour du n i d , elle est 
simplement posée sur l u i . Souvent, on y trouve 
aussi des lichens. D'ordinaire, le n id est p lacé à 
une b i furca t ion d'une des plus hautes branches 
d'un acacia; i l est d i f f ic i le à apercevoir, car i l 
est petit et ressemble à une exostose du bois. 
Chaque couvée se compose de trois œ u f s blan
châ t r e s , s emés de taches arrondies, de couleur 
verte. La ponte a l ieu au mois de septembre. 

L E S T I C H O D R O M Ï D É S — TIC HO DR 0 MA E. 

Die Mauerkletten, The Wall-Crcepers. 

C a r a c t è r e s . — Un des plus beaux oiseaux des 
Alpes ^st le r ep ré sen t an t eu ropéen d 'un petit 
groupe, diversement dé l imi té par un certainnom-
bre d'auteurs, mais envisagé par tous comme 
devant occuper une place à part, et former une 
famil le , ou tout au moins une sous-famille, par
t i cu l i è r emen t carac tér i sée par des ailes amples et 
une queue dont les pennesont un rachis flexible. 

Cette famille ne compte que peu d ' e spèces , 
et toutes ne sont pas bien connues, aussi nous 
contenterons-nous de faire l 'histoire de celle qui 
habite nos pays, et qui , type de la famil le , l'est 
aussi du genre suivant. 

LES TICHODROMES - TICHODROMA. 

Die Mauerkletten, the Wall-Creepers. 

Caractères. — Le genre tichodrome a pour 
c a r a c t è r e s , un corps r a m a s s é ; le cou c o u r t ; la 
tê te grande; le bec t rès- long, mince, arrondi , 
anguleux seulement à sa base, pointu, l égè

rement r e c o u r b é ; des tarses assez robustes; des 
doigts minces, a r m é s d'ongles t r è s - g r a n d s , t r ès -
r e c o u r b é s , minces et pointus; des ailes courtes, 
larges, arrondies, dont la q u a t r i è m e ou la c in 
q u i è m e r é m i g e est la plus longue, tandis que 
la p r e m i è r e est t r è s - c o u r t e ; une queue courte, à 
plumes molles, larges, arrondies à leur e x t r é 
mi té ; un plumage lâche , soyeux, vivement co
lore, variant suivant les saisons. La langue p r é 
sente chez les l ichodromesla m ê m e conformat ion 
que chez les pics. Elle a environ 2 cent, de I o n -
et atteint par c o n s é q u e n t presque l ' e x t r é m i t é d û 
bec; elle est pointue, vermiculaire , peu p r o t o c 
ole et munie d'une grande q u a n t i t é de petites 
papilles crochues, visibles à un faible grossisse
ment, mais nnpropres à maintenir une proie. 

On ne sait pas encore au juste si les l i cho 
dromes que l 'on a découve r t s dans le m i d i de 
1 Europe, en Afr ique et dans le s u d d e l ' \ s i e 
d î n è r e n t s p é c i f i q u e m e n t du t ichodrome' des 
Alpes : toujours est-il qu'ils l u i ressemblent 
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beaucoup. R nous su f f i r a donc de fa i re l 'h i s 
to i re de c e l u i - c i . 

LE TICHODROME DE MURAILLES — T1CHODROMA 
MURARIA. 

Der Alpenmawrlàufert der Alpenspecht. 

Caractères. — Le lichodrome de murailles, 
ou yrimpereau des Alpes, échelette (fig. 10), a 
la gorge no i re en é t é , blanche en h iver ; les 
r é m i g e s et les rectr ices no i res ; les p r e m i è r e s , de 
la t r o i s i è m e à la q u i n z i è m e , d 'un beau rouge v i f 
dans leur m o i t i é radicale ; les petites sus-alaires 
et u n l i s é r é q u i borde en dehors les grandes sus-
alaires de m ê m e couleur , les rectrices b o r d é e s 
de blanc dans l eu r part ie t e rmina le ; les t r o i s i è m e , 
q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e r é m i g e s m a r q u é e s d 'une 
ou deux taches blanches sur leurs barbes i n 
ternes, les autres m a r q u é e s des taches jaunes, 
var iant beaucoup sous le rappor t du nombre et 
de la grandeur ; l 'œi l b r u n , le bec et les pattes 
noi rs . Cet oiseau a 17 cent, de long et 29 cent. 
d 'envergure ; la longueur de l 'ai le estde 10 cent. , 
celle de la queue de 6 cent. ; le bec mesure de 
4 à 5 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ticl lO-
drome de mura i l l es a une aire de dispersion 
f o r t é t e n d u e . On le t rouve dans les Alpes, dans 
les P y r é n é e s , dans d'autres montagnes de l'Es
pagne, dans les Apennins ,dans lesBalkhans, dans 
les montagnes de la G r è c e , dans le Ta t ra et dans 
les Carpathes. Plusieurs fo is , par t i des Alpes, i l 
a f a i t des appari t ions non-seulement dans le sud, 
mais encore dans le nord de l 'A l l emagne . On 
l 'a o b s e r v é dans l 'At las et, d ' a p r è s R i ippe l l , dans 
les montagnes de l 'Abyssinie. A u dire de Jerdon, 
i l est c o m m u n dans l 'Himalaya , dans le Cache
m i r e et dans l 'Afghan i s t an . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — J u s q u ' à ces 
d e r n i è r e s a n n é e s , nous ne connaissions que 
t r è s - p e u son genre de vie. Gessner est le p remier 
natural is te q u i fasse men t ion de cet oiseau; plus 
t a rd , S te inmul le r , S p r u n g l i , Schinz et Tschud i 
le d é c r i v i r e n t . Mais ce n'est qu'en 1864, que Gir-
tanner, de Saint-Gal l , nous a r endu un compte 
d é t a i l l é de ses m œ u r s et ses habitudes. Jene puis 
m i e u x fa i re que de c é d e r la parole à ce remar
quable observateur, à l 'obligeance duque l j e dois 
plusieurs dé t a i l s encore i n é d i t s . 

« L o r s q u e le voyageur, qu i parcour t les m o n 
tagnes de la Suisse, arr ive sur les cols é levés 
des Alpes ; q u ' i l a d é p a s s é la l i m i t e des f o r ê t s ; 
q u ' i l pousse tou jours plus avant au m i l i e u des 
rochers, i l l u i a r r ive , dans certaines parties, d 'en-
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tendre un s i f f l ement p r o l o n g é sor t i r d 'une pa
r o i de rochers. Ce s i f f lement rappelle un peu le 
chant du merle ; i l se compose de plusieurs syl
labes, se suivant p r é c i p i t a m m e n t , sur la m ê m e 
note, et se t e rminan t par une f inale t r a î n a n t e , 
plus haute de plusieurs tons : on peut rendre ce 
chant par : du du du duiii. É t o n n é et r é j o u i à la 
fois de sentir un autre ê t r e vivant au m i l i e u des 
d é s e r t s des rochers, le voyageur regarde autour 
de l u i , et f i n i t par apercevoir au m i l i e u des rocs, 
u n pet i t oiseau, aux ailes rouges, à m o i t i é ou
vertes, g r impan t le l ong d'une paro i ver t icale . 
C'est le t i chodrome des mura i l l e s , la rose vivante 
des Alpes, q u i parcour t son d o m a i n e , sans 
crainte de l ' homme q u i s'est p é n i b l e m e n t t r a î n é 
jusque dans sa pa t r ie . Le tour is te s ' a r r ê t e , s'as
sied sur une pierre couverte de mousse, pour 
admire r quelques instants cet ê t r e . Mais quelque 
at tent ion q u ' i l y p r ê t e , i l l u i est impossible de 
comprendre des jeux de l u m i è r e , des mouve
ments qu i ressemblent plus à ceux d 'un papi l lon 
q u ' à ceux d 'un oiseau. Le t i chodrome l u i appa
r a î t comme dans u n r ê v e , et i l veut pouvoir le 
c o n s i d é r e r de plus p r è s . E n possession d 'un 
bon f u s i l , et pous sé par l ' amour de l 'observa
t i on et non par une aveugle rage de d é t r u i r e , i l n'a 
q u ' à é p a u l e r son arme, et à b ien viser quand 
l 'oiseau sera t r anqu i l l e u n ins tant . I l ne doi t 
pas redouter la petite g r ê l e de pierres, que lan
cera sur l u i le v ieux g é n i e de la montagne , i r r i t é 
de la m o r t d ' u n de ses favoris ; i l do i t savoir que, 
quand i l se c ro i ra le plus s û r de sa m i r e , le 
g é n i e l u i fera tou t à coup glisser une pierre sous 
le pied, pour l u i faire manquer son coup. Si le 
chasseur est heureux , i l vo i t t omber le peti t 
oiseau, et à moins que celui -c i ne disparaisse 
au f o n d d 'un p r é c i p i c e , i l en p o s s è d e le cadavre. 

« I l est plus faci le de surpendre le t i chodrome 
de murai l les lo r squ ' i l s 'aventure, en h iver , dans 
des r é g i o n s moins hautes. Comme tous les 
oiseaux des Alpes , i l aime à errer . Par les jours 
de solei l , i l monte le long des rochers j u s q u ' à 
une a l t i tude d é p l u s d e 3 , 0 0 0 m è t r e s . O n l ' a m ê m e 
vu sur des blocs de rochers, au m i l i e u des gla
c iers , o c c u p é à y chasser des insectes. Rare
ment, en é t é , i l descend au-dessous de la r é g i o n 
alpestre. Mais à mesure que les j ou r s d i m i n u e n t , 
que les nui t s sont plus longues, que le soleil ne 
peut plus a r r ê t e r la marche lente mais progres
sive de la c r o û t e de glace, i l se voit b ien f o r c é 
d 'abandonner ces parages d é s e r t s , et de des
cendre dans une zone plus basse, plus chaude, 
m i e u x p r o t é g é e . A i n s i , dans l 'h iver p a r t i c u l i è r e 
men t long et r igoureux de 1863-1804, on v i t des 
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tichodromes de murailles dans Saint-Gall m ê m e . 
Je les observai souvent sur les poudingues de la 
Steinach-Schlucht, tout auprès de la vi l le , surles 
clochers, sur les vieux murs, souvent presque au 
niveau du sol ; ils se laissaient approcher au 
point qu'on pouvait presque les prendre avec la 
main . Mais que quelques beaux jours se succè
dent, tous auss i tô t é m i g r e n t vers les hautes r é 
gions, tandis que le retour du f ro id les r a m è n e r a 
dans la val lée. 

« Le tichodrome aime surtout les rochers 
c o m p l è t e m e n t d é n u d é s ; plus une rég ion alpes
tre est sauvage et aride, plus on est sû r de l 'y 
rencontrer . I l ne va visiter les larges t ra înées 
d'herbes, qui descendent le long des rochers, 
que pour y chercher des insectes; et encore se 
hâte-t- i l de revenir toujours sur les places 
nues. Jamais i l ne gr impe aux arbres; jamais 
je n'en vis un seul p e r c h é sur un arbre ou sur 
un buisson. I l ne vit que dans l 'air ou sur les 
rochers. I l n'aime pas à descendre à terre. Y 
voi t - i l un insecte, i l cherche à le prendre sans 
quit ter son rocher; n'y réussi t - i l pas, i l s'envole, 
se pose un instant, saisit sa proie, et l 'instant 
d ' ap rès , i l est de nouveau appendu à la paroi 
rocheuse, y cherchant un endroit convenable 
pour dévore r son bu t in . Les petits co léop tè res , 
qu i simulent la mort et se laissent rouler en bas 
des pierres, e s p é r a n t tomber dans quelque en
dro i t inaccessible; les a r a ignées qu i , se suspen
dant à un fil, cherchent leur salut en tombant 
du haut d 'un rocher, i l les capture en l 'air, 
avant qu'ils aient eu le temps de d i spa ra î t r e . 

« En grimpant, le t ichodrome porte la tê te 
haute , et semble avoir alors le cou aussi court 
que le torchepot bleu. Là où le rocher sur
plombe, i l se renverse en a r r i è r e , pour ne pas 
endommager son bec, en le f rot tant contre les 
pierres. 

«Il grimpe avec une vitesse incroyable le long 
des rochers les plus e s c a r p é s , des murs les plus 
élevés, t an tô t courant, t an tô t faisant des bonds, 
a c c o m p a g n é s chacun d'un battement d'ailes, et 
souvent d 'un cr i bref et gut tural . Jamais i l ne 
s'appuie sur ses rectrices, comme on l'a di t : 
elles sont trop molles et trop faibles pour le 
soutenir. De lo in , i l semble bien qu ' i l en soit 
ainsi, mais quand on l'approche, on voit les 
mouvements de ses ailes. I l abaisse le coude, re
lève ses r émiges en haut et en a r r i è r e , et agis
sant ainsi sur la colonne d'air qu i se trouve sous 
l u i , i l s ' é lance plus haut. Ses ailes sont parfaite
ment c o n f o r m é e s pour l u i servir dans ce but . 
Si elles avaient été pointues, elle lu i auraient 

d o n n é bien moins de force. Quant à sa queue, 
i l cherche tant qu ' i l peut à l ' é lo igner de la paroi , 
pour éviter qu'elle ne s'endommage. 

« Le t ichodrome de murailles dép lo ie dans 
ses mouvements tant de force et d'adresse, que 
l 'on peut bien admettre qu ' i l n 'y a dans toute la 
montagne pas de rocher pour l u i t rop lisse ou 
trop esca rpé . En cap t iv i té , on le voit courir a i 
s é m e n t le long des tapisseries. Plus une surface 
est lisse et verticale, plus i l la gravit rapide
ment, car i l ne peut s'y tenir qu 'un instant en 
é q u i l i b r e . 

« Arr ivé à son but , i l é ta le ses ailes, montrant 
ainsi les taches blanches qu i marquent ses plu
mes ; on dira i t un grand papil lon col lé contre 
la mura i l le . I l porte la tê te à droite et à gauche; 
i l regarde par-dessus son é p a u l e la place où i l va 
descendre. A ce moment, on cro i ra i t facilement 
q u ' i l repose sur l ' ex t r émi t é de sa queue. D'une 
secousse vigoureuse, i l s ' é lance dans l 'air , s'y 
retourne, y joue quelque temps. T a n t ô t i l donne 
des coups d'aile p réc ip i t é s et i r r é g u l i e r s , comme 
un papil lon ; t a n t ô t i l descend les ailes grande
ment ouvertes ; t an tô t enfin i l se laisse tomber 
comme un oiseau de proie, la t ê t e en bas, les 
ailes se r rées contre le corps, et se pose près ou 
fort lo in , ou à quelques pieds seulement au-
dessous de l 'endroit d 'où i l s'est é l a n c é . I l s'y 
pose la tê te r e l evée , et d é c r i t ainsi u n arc à 
courbe é l égan te , se terminant brusquement. 
Pour aller de c ô t é , i l vole. Quelquefois, on le 
voit courir sur une a rê te de rocher, les tarses 
fortement f léchis ; mais i l n'aime pas celle al
lure et ne tarde jamais à prendre son essor. 11 
vole bien, moins peu t -ê t re horizontalement que 
\er t icalement ; cette d e r n i è r e f a ç o n l u i est à 
vrai dire la plus ut i le , et là i l est passé m a î t r e . 
On ne peut r ien voir de plus beau qu'une paire 
de ces charmants oiseaux, se jouan t ainsi au 
soleil, le long des parois de rochers les plus 
sombres. 

« Le t ichodrome de murailles passe la nuit 
dans quelque crevasse, où i l se trouve en s é c u 
r i té . Dans la montagne, j 'avais r e m a r q u é cer
taines parois rocheuses q u ' i l semblait affec
tionner p a r t i c u l i è r e m e n t ; on é ta i t s û r de l 'y 
trouver toujours ; mais je ne l 'y avais jamais vu 
appa ra î t r e que quand les autres oiseaux des Alpes 
s 'é ta ient dé j à m o n t r é s et fa i t entendre depuis 
longtemps. J'en avais conclu q u ' i l n 'arrive à ces 
endroits que venant d'une autre r ég ion des \ 1 -
pes, où i l avait passé la nui t . A u j o u r d ' h u i , j ' a i pu 
me convaincre que ce n'est que parce qu ' i l se r é 
veille tard. 11 a d'ailleurs parfaitement raison - sa 
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Fig. 10. Le Tichodrome de murailles 

p é t u l a n c e , sa v ivac i t é doivent le f a t i gue r ; et de 
p lus , tant que les ravins sont encore dans l 'ob
s c u r i t é la chasse aux insectes y est i n f r u c 
tueuse. M ê m e en é t é , la t e m p é r a t u r e , la n u i t , 
baisse c o n s i d é r a b l e m e n t dans les hautes r é 
gions. Les rochers se recouvrent d'une r o s é e 
abondante, et d é g o u t t e n t le m a t i n . Qu'y fe ra i t 
le t i c h o d r o m e ? I l ne pour ra i t qu'y salir et 
m o u i l l e r ses ailes, sans t rouver un p o i n t d'ap
p u i pour se c ramponner ; m a l g r é la v igueur 
de ses ongles, i l ne pour ra i t se ten i r sur des sur
faces polies et m o u i l l é e s . I l reste donc au fond de 
son t r o u , c o u c h é sur le ventre , comme un oiseau 
q u i couve, laissant reposer ainsi ses ailes et ses 
pattes. 

« Hors la saison des amours , i l est rare de ren
cont re r deux t ichodromes ensemble. L'oiseau 
p a r c o u r t i s o l é m e n t son domaine d é s e r t , en l an 
ç a n t dans les airs sa peti te phrase b r è v e , mais 
harmonieuse . U n de ses semblables s'aven-
t u r e - t - i l dans le m ê m e d i s t r i c t , i l se mon t re 
i n d i f f é r e n t à son é g a r d , ou cherche à le chas-

RREUM. 

I ser. I l ne f a i t nu l le a t t en t ion aux autres oiseaux., 
i ou bien i l f u i t devant eux. » 

Gir tanner n'a pas o b s e r v é le modede reproduc
t i on d u t i c h o d r o m e ; i l se contente, à ce propos, 
de ci ter K o e n i g War lhausen . «Le mode de repro
d u c t i o n d u t i chodrome de mura i l l e s , d i t ce der
nier , a d é j à c a u s é plus d ' un souci aux natural is tes . 
C'est à K r a m e r que nous devons les renseigne
ments les plus anciennement connus. D ' a p r è s 
l u i , i l n ichera i t dans des crevasses de rochers 
inaccessibles, dans des troncs d'arbres creux, et 
m ê m e dans les c r â n e s d e s s é c h é s des gran U 
m a m m i f è r e s . Plus t a rd , on reconnut ce q u ' i l \ 
avait dans cette na r ra t ion de vra i et de faux, 
Th ienemann a d é c r i t t rois nids : pour l ' u n d'eux 

1 son a u t h e n t i c i t é est i ndub i t ab l e . Quant à m o i . 
a p r è s plusieurs a n n é e s de recherches, je pu-

j enf in d é c o u v r i r , au Saint-Gothard, deux beau.1' 
nids, c o m p l è t e m e n t a c h e v é s , et appartenant biei 

1 posi t ivement à notre oiseau. Je t i o u v a i l ' u n , h 
1 e r j u i n ; i l contenai t deux œ u f s : le second ci 

! r en fe rma i t t r o i s ; je le t r ouva i le 18 j u i n . Ce: 
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nids sont des reproductions exagérées de ce
lui du torchepot bleu. A p remiè re vue, ils sem
blent un grossier feutrage de substances animales 
et végéta les . Dans le fond de l 'un , se trouve une 
couche de petites racines, sur laquelle repose le 
n id proprement d i t . On croirait qu'un vieux nid 
de rouge-queue a servi de fondation. La partie 
s u p é r i e u r e est f o r m é e de mousses fines et de 
poils blancs, artistement en t re lacés . Les bords 
de la cavité sont doucement arrondis ; l ' in té r ieur 
est tapissé des substances les plus molles : plumes 
de lagopède des Alpes, poils de campagnol des 
neiges, plumes de la poitr ine du t ichodrome. 
Dans le second nid, le fond est fo rmé de mousse ; 
le r e v ê t e m e n t interne se laisse facilement en
lever; i l est composé de poils bruns et blancs; 
ceux du fond sont t rès-f ins, presque duveteux. 
Les œufs sont petits, un peu plus gros que ceux 
du rouge-queue t i lhys . Ils sont ovales ou p i r i -
formes, à coquille peu br i l lante , d'un blanc de 
la i t , s emée de petits points d 'un rouge-brun 
foncé , nombreux surtout vers le gros bout, et 
manquant presque à la pointe. » Le mâle aide-
t - i l sa femelle à couver ? C'est ce que l 'on ne sait 
pas encore. Wodzicki trouva dans le Tatra deux 
nids de tichodromes, mais i l ne put s'en empa
rer, car ils é ta ient é tabl is contre une paroi de 
rochers à pic, à une hauteur de plus de 60 m è 
tres. Dans l ' un , i l semblait y avoir des petits, 
car les parents y venaient souvent avec de la 
nourr i ture . Dans l 'autre, la femelle couvait ; on 
voyait le mâle arriver, apportant des aliments 
que la femelle, tendant la t ê t e , prenait avec son 
bec. Wodzicki resta plus d'une heure, trans
po r t é d'aise, à observer ces charmants oiseaux. 
I l aurait voulu pouvoir s'emparer de l 'un des 
n id s ; mais y arriver par en bas étai t complè t e 
ment impossible, et m a l g r é toutes les belles r é 
compenses qu ' i l promit ,aucun desescompagnons 
ne voulut se hasarder à les atteindre par en haut. 

« Le tichodrome de murailles, di t encore 
Gii lanner, se nour r i t des quelques espèces d'a
ra ignées et d'insectes qui habitent les hautes r é 
gions ; ces espèces sont trop peu nombreuses pour 
q u ' i l puisse se montrer diff ic i le sur leur choix. De 
son bec effilé i l saisit, comme avec une pince, la 
proie la plus petite. Sa langue ne sert pas à la 
p r é h e n s i o n des al iments; mais avec elle i l em
broche l'insecte retenu entre ses mandibules et 
le r a m è n e rapidement au fond du bec. A - t - i l 
affaire à quelque proie plus volumineuse, à une 
chenil le, par exemple, i l la prend dans son bec, 
puis la tourne, la retourne j u s q u ' à ce qu ' i l la 
tienne en travers par son m i l i e u ; i l la frot te 

alors à droite et à gauche contre les pierres, et 
finalement, en b a l a n ç a n t la t ê t e , i l la fa i t p é n é 
trer longitudinalement dans son gosier, a p r è s 
quoi , i l a soin d'essuyer son bec contre les-
pierres. 11 ne prend pas les insectes à carapace 
dure, comme les co léop tè res ; sa langue ne pour
rait les embrocher. I l ne peut avec son bec d é 
licat percer la glace ou soulever les p ier res ; 
n é a n m o i n s , quand on voit des tichodromes cap
tifs frapper bruyamment les barreaux de leur 
cage, on se convainc qu' i ls sont capables de 
s'emparer d'une chrysalide que la ge lée retient 
contre une roche, ou d'un insecte qu i se cache 
sous un peu de terre. En hiver, cet oiseau doit se 
contenter d ' œ u f s , de chrysalides, d'insectes en
gourdis. I l est alors o c c u p é toute la j o u r n é e à 
chercher p é n i b l e m e n t de quoi se nour r i r . I l 
est juste de faire remarquer que le moindre 
rayon de soleil suff i t pour ranimer nombre d ' in 
sectes p longés dans une l é t h a r g i e hibernale. 

« En l ibe r t é , les ennemis les plus redoutables 
du t ichodrome de murail les, sont les oiseaux de 
proie, l ' éperv ier notamment, q u i va chasser jus
que dans les plus hautes r é g i o n s . Plus d'un 
adulte tombe sous ses serres; plus d 'un n id est 
dé t ru i t par l u i . Cependant, g r âce à son agil i té , 
le t ichodrome peut souvent l u i é c h a p p e r , et j ' a i 
pu en voir un exemple. 

« U n éperv ie r poursuivait un t ichodrome de 
murailles qu i volait au-dessus d'un large ravin. 
Plus l 'un se montra i t i m p é t u e u x , plus l'autre 
dép loya i t toute son ag i l i t é . A t t en t i f aux mou
vements de son ennemi, i l savait, tout en l 'évi
tant, se rapprocher du rocher vois in . Qu' i l l 'at
teigne, et i l est sauvé , me disais-je. Une fois près 
de l u i , i l changea brusquement son allure ; i l 
parut ne plus s'occuper de se d é f e n d r e , et s 'é
l ança comme une flèche, en droite l igne, contre 
le rocher et disparut dans une crevasse. L ' é 
pervier abandonna cette chasse infructueuse, et 
s'envola en poussant des cris p e r ç a n t s . 

« On ne peut reprocher au t ichodrome de 
murailles aucun m é f a i t ; i l ne commet pas le 
moindre d é g â t ; quant à l 'u t i l i té dont i l pourrai t 
ê l r e , elle est for t b o r n é e , si on c o n s i d è r e les r é 
gions où i l v i t . Mais c'est pour l 'observateur, 
pour l 'amant de la nature, un des ornements les 
plus p r é c i e u x de nos Alpes. Dans ces r é g i o n s 
dése r t e s , où le silence de la mor t n'est t r o u b l é 
que par les mugissements de la t e m p ê t e , les 
éc la ts du tonnerre, le fracas des avalanches, sa 
voix harmonieuse vient frapper d é l i c i e u s e m e n t 
les oreilles du voyageur; ses yeux se reposent 
avec plaisir sur cette rose vivante des Alpes, q u i 
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anime d'une f a ç o n charmante u n paysage g ran 
diose, mais c o n d a m n é à une i m m o b i l i t é é t e r 
ne l l e . R é j o u i par cette appar i t ion de la vie, i l 
r ep rend avec u n nouveau courage sa route au 
m i l i e u de ces r é g i o n s . 

C a p t i v i t é . — <( P o s s é d e r un t i chod rome de 
mura i l l e s v ivant , é t a i t u n de mes d é s i r s les plus 
v i f s , et le devenait de plus en plus à mesure que 
j 'observais davantage ce bel oiseau. De retour 
de la F a c u l t é , à peine é t a i s - j e é t a b l i à Saint-
Gal l , que j e me procura i une grande cage en 
bois , de quatre pieds de haut , t ro is pieds de 
l o n g et deux pieds de large. El le avait servi pen-
d a n t p l u s i e u r s a n n é e s à destorcbepots. Les parois 
de la cage é t a i e n t couvertes d ' é c o r c e s de sapin. 
Je donnai à ces parois une apparence de rochers. 
J 'enlevai les é c o r c e s , j e les coupai en morceaux, 
les clouai de nouveau aux parois, mais en la is
sant des endroits d é g a r n i s . D'autres morceaux 
f u r e n t d i sposé s de m a n i è r e à fa i re sa i l l i e ; ils 
é t a i e n t d e s t i n é s à servir de l i e u de repos à m o n 
f u t u r captif . J 'arrangeai ainsi t rois parois. J 'en
levai la planche q u i f e r m a i t la cage s u p é r i e u 
rement , et la r e m p l a ç a i par u n t r e i l l i s en f i l de 
fer . Pour donner plus de j o u r dans l ' i n t é r i e u r , 
j e mis à la place de la porte une plaque épa i s se 
en verre. I l f a l l a i t main tenant changer les é c o r c e s 
en rochers : j e les couvris de colle et saupoudrai 
le t o u t de petites pierres et de sable, e n t r e m ê l é s 
d ' un peu de mousse. A u x endroi ts la issés l ibres, 
j e col la i d'assez for ts morceaux de t u f ; j e dis
posai ainsi une demeure q u i convenait par fa i te 
ment aux habitudes d u t i chodrome . Restait à 
t rouver l 'habi tan t de la cage. Personne n'avait 
encore v u le t i chodrome de mura i l les en cap t i 
v i t é ; aucun chasseur, aucun amateur n 'en avait 
p o s s é d é . Je promis une for te r é c o m p e n s e à l ' o i 
seleur q u i m 'en p rocure ra i t un ; j e demeurai 
m o i - m ê m e des jours entiers dans la montagne, 
dressant des p i è g e s , p l a ç a n t des g luaux, mais le 
tou t i n u t i l e m e n t . Ce ne f u t que deux ans plus 
t a rd , en f é v r i e r 186-4, que j e pus avoir un su
perbe t i chodrome m â l e . Chassé par les grands 
f ro id s , i l é t a i t a r r i v é jusqu 'aux environs de Saint-
Gall ; i l avait g r i m p é le l ong d'une maison, é t a i t 
e n t r é dans une chambre par la f e n ê t r e , et y 
avait é t é pr is . V i n g t - q u a t r e heures a p r è s , on me 
le remet ta i t . 

« On ne l u i avait encore d o n n é n i à boire n i à 
manger . Je le mis a u s s i t ô t dans la cage q u i l u i 
é t a i t d e s t i n é e , en faisant les v œ u x les plus ar
dents pour le conserver. C 'é ta i t le plus bel i n d i 
v i d u que j'eusse encore v u ; pas une de ses p l u 
mes n ' é t a i t a b î m é e . 

« Je le p laça i dans une chambre non c h a u f f é e , 
mais o ù le soleil donnai t pendant quelques heures. 
I l s ' é t a i t p e r c h é sur une saillie de la paroi et re
gardai t t r a n q u i l l e m e n t tou t autour de l u i : c i n q 
minutes a p r è s , i l é t a i t descendu au f o n d de la 
cage, et, à ma grande sat isfact ion, y mangeai t 
des vers de far ine et des larves de f o u r m i s que 
j ' y avais mi s . Je m 'approcha i . Je pensais bien 
ne pas le t rouver t i m i d e , mais je ne pouvais me 
le f igure r aussi conf ian t , aussi ha rd i q u ' i l se 
m o n t r a . I l conserva toute sa g a i e t é et ne tarda 
pas à s 'apprivoiser. L a q u a t r i è m e n u i t , i l s ' é t a i t 
d é j à é t ab l i dans le t r o u que je l u i avais m é n a g é 
pour l u i servir de re t ra i te . A u commencement , 
i l mangeai t les vers de fa r ine avec a v i d i t é , mais 
ne mangeai t que cela. Les larves de f o u r m i s , sur 
lesquelles une longue d i è t e l 'avait fa i t se je ter , i l 
les laissait c o m p l è t e m e n t ; i l p r é f é r a i t passer son 
l o n g bec au travers des barreaux pour prendre 
les vers de far ine que j e l u i tendais. Je le nou r 
ris ainsi pendant d ix semaines, l u i donnant 
soixante-dix vers par j ou r . Je f in is par me d é c i d e r 
à essayer de mod i f i e r ce r é g i m e , en l u i fournissant 
moins de vers et plus de larves de f o u r m i s ; mais 
i l p r é f é r a sou f f r i r de la f a i m p l u t ô t que de t o u 
cher à cel les-ci . I l j e û n a m ê m e c o m p l è t e m e n t 
pendant trente-six heures. Craignant de le per
dre, j ' a l l a i s l u i redonner des vers, lorsque j e le 
vis tout à coup redevenir v i f et joyeux ; i l avait 
m a n g é toutes les larves. L a f a i m l 'avait d é c i d é . 
A par t i r de ce moment , je le nour r i s de larves 
de f o u r m i s , et ne l u i donnai des vers de fa r ine 
que de temps à autre , en guise de f r iandise . I l 
ne paraissait pas aimer l ' eau; jamais j e ne le vis 
se baigner, n i avoir les plumes h u m i d e s ; une 
seule fois , je remarqua i que son bec é t a i t m o u i l l é , 
ce q u i me f i t penser q u ' i l ne doi t boire que de 
temps en temps. U n j o u r , je l u i lavai les ailes; 
pendant longtemps, i l se secoua, en donnant 
tous les signes du plus v i f m é c o n t e n t e m e n t . 
Presque toute la j o u r n é e , i l demeura lent et 
paresseux, le plumage h é r i s s é , semblant ne pas 
oser se fier à ses ailes. 

« I l ne venait à terre que rarement et seule
ment pour y prendre quelque proie . I l s'appro
chait de sa mangeoire en zig zag, volant et 
g r i m p a n t le long de son r o c h e r ; i l mangeait 
a c c r o c h é à la paroi de la cage. 

« E n l i b e r t é , i l avait é té h a b i t u é à passer la 
nu i t dans quelque retrai te bien s û r e ; aussi, le 
soir, i l g r impa i t autour du t rou q u i l u i servait 
d 'hab i t a t ion ; mais, s ' i l se voyait o b s e r v é , i l s'en
volai t a u s s i t ô t dans un autre co in de la cage. I l 
n 'entra i t jamais dans son t rou tant nue que lqu un 
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étai t a u p r è s de l u i ; le voisinage des oiseaux de 
proie dans ses montagnes natales est sans doute 
ce qui l u i avait insp i ré cette prudence. Un 
é t r ange r s'approchait-il de la cage alors qu ' i l 
é ta i t au fond de sa demeure, et se croyai t - i l 
m e n a c é , i l se levait silencieusement, grimpait 
sans bru i t le long d'une crevasse de son petit 
rocher, jusqu'au plus haut de la cage, quit tai t 
h crevasse, faisait encore quelques pas, puis tout 
à coup s'envolait dans un coin opposé , sans 
doute pour tromper celui qui l'observait. 

« Malheureusement, mon plaisir f u t de courte 
d u r é e . A la fin de septembre, le bataillon dont 
j ' é t a i s m é d e c i n , r eçu t l 'ordre de se rendre à Ge
nève . Je laissai mon oiseau entre des mains 
e x p é r i m e n t é e s , mais je craignais un malheur, 
et je r e ç u s effectivement la nouvelle qu ' i l était 

mort le 13 octobre. Un de mes amis l 'empailla 
avec beaucoup de soin ; le corps f u t conse rvé 
dans l 'alcool, et, à mon retour, je pus me con
vaincre qu ' i l é ta i t mor t d'une in f l ammat ion pu l 
monaire. Mon p è r e me di t avoir r e m a r q u é 
qu'une semaine déjà avant sa mor t , i l é t a i t de
venu un peu plus triste, un peu moins v i f , mais 
q i ' i l continuait encore à bien manger. U n mat in , 
ap rès une nui t f ro ide , on le t rouva c o u c h é au 
fond de la cage et respirant avec peine; une 
heure ap rè s i l é tai t mor t . 

« J'avais trop c o m p t é sur ses forces ; je le 
croyais c o m p l è t e m e n t à l 'abri du f r o i d , et j 'avais 
d o n n é ordre de ne mettre la cage dans l'appar
tement que si la t e m p é r a t u r e é ta i t r é e l l e m e n t 
t r è s - r i gou reuse . I l semble q u ' i l se soit r e f ro id i . » 

L E S C E R T H I 1 D E S — SCAN DENTE S 

Die Baumk le Itérer, the Tree-Creepers. 

Autrefois , les naturalistes regardaient le plus 
petit de tous les grimpeurs de nos c o n t r é e s , le 
grimpereau famil ier , comme le type d'une fa 
mil le d'oiseaux assez nombreux, se rapprochant 
de l u i par la forme du bec et par leur genre de 
vie. A u j o u r d ' h u i , on place le grimpereau fa
mi l ie r à côté du t ichodrome de murailles, à 
cause du déve loppemen t des muscles de son la
rynx, tandis que l 'on range dans un ordre di f fé
rent les falcirostres ou pique bois de l ' A m é r i q u e 
du Sud, qui l u i ressemblent cependant par leur 
port comme par leurs habitudes. Pour mo i , je 
ne vois point entre ces oiseaux de d i f férences 
assez t r a n c h é e s pour sépare r ces deux groupes 
l 'un de l 'autre; les pique-bois de l 'Amér ique 
sont des cer th i idés en grand, et certaines es
pèces ressemblent c o n s i d é r a b l e m e n t à quelques 
vrais ce r th i idés . 

C a r a c t è r e s . — Les ce r th i idés sont de petits 
oiseaux, au corps a l longé . Us ont le bec faible, 
plus ou moins r e c o u r b é , t r è s - p o i n t u , et ils sont 
surtout ca rac té r i sés par une queue é t ro i t e , co
nique, f o r m é e de pennes a r q u é e s , roides et élas
tiques comme celles des pics. Leurs plumes sont 
longues et molles. Leur langue est co rnée , à 
bords durs , longue, é t r o i t e , l é g è r e m e n t fibril-
leuse en avant, et non protracti le. Leur larynx 
in fé r i eu r est pourvu de muscles peu ou incom
p l è t e m e n t développés . 

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

dés ont des r e p r é s e n t a n t s dans toutes les parties 
du monde. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les Certhii
dés habitent les f o r ê t s , et y passent toute leur vie. 
Us gr impent aux troncs d'arbres comme le font 
les pics, courent le long des branches, mais 
jamais ils n'y marchent, comme les s i t t idés , la 
t ê te en bas. La plupart vivent solitaires et si
lencieux. Us cherchent leur nou r r i t u r e , sans se 
faire remarquer. D'ordinaire, on les trouve par 
paires ; ce n'est que quand les petits ont pris leur 
volée, qu'on en rencontre de petites familles ; 
quelques-uns se r é u n i s s e n t à d'autres oiseaux, 
et errent avec eux dans la foret ; d'autres, au 
contraire, fu ient la soc ié té . Les grandes espèces 
ont une voix for te , analogue à celle du pic ; les 
petites ne fon t entendre que des sons faibles. 
Aucune ne chante r é e l l e m e n t . Beaucoup se 
nourrissent d'insectes, de leurs œ u f s et de leurs 
larves, d ' a r a i g n é e s , et d'autres petits animaux 
semblables; de temps à a u t r e , ils mangent 
quelques graines. Les grandes espèces se servent 
de leur bec comme le font les pics; les petites 
ne peuvent en faire usage que pour foui l le r les 
entes, les crevasses, et sont incapables de sou

lever les écorces . Presque toutes les e spèces n i 
chent dans des troncs d'arbres creux, ou sous 
des plaques d ' écorce soulevées et s'y construi
sent un n id assez grand. 
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Fig. 11. Le Grimpereau familier. 

L E S G R I M P E R E A U X - CE HT MA. 

Die Baumlàufer, the Tree-Creepers. 

Caractères. — Les grimpereaux ont un corps 
a l l o n g é ; le bec fa ib le , t r è s - p o i n t u ; des tarses 
g r ê l e s ; des doigts longs, pourvus d'ongles grands, 
r e c o u r b é s et a c é r é s ; des ailes obtuses, la qua
t r i è m e r é m i g e é t a n t la plus longue ; une queue 
assez longue , se t e r m i n a n t par deux pointes ; 
les p lumes d u corps longues et molles ; le dos 
cou leu r d ' é c o r c e , le ventre b l a n c h â t r e . Leur lan
gue est c o r n é e , à bords durs, longue, é t r o i t e , l é 
g è r e m e n t f ibr i l leuse en avant. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les g r impe
reaux hab i ten t l ' ancien monde et l ' A m é r i q u e du 
N o r d ; o n n 'en t rouve pas dans l ' A m é r i q u e du 
Sud , n i dans l ' A m é r i q u e centrale . 

Toutes les e s p è c e s ac tue l lement admises ont 
en t re elles une grande ressemblance; aussi les 
naturalistes ne sont-ils pas d 'accord sur leur 

d é t e r m i n a t i o n . 

| LE GRIMl'ERÉAU F A M I L I E R — C E R T H I A FAMILIARIS 

Der Baumlàufer, der Baumrutscher, the common 
Tree-Creeper. 

Caractères. — Le grimpereau familier 
(fig. 11) a le dos g r i s - f o n c é , t a c h e t é de blanc, 
et le ventre blanc ; la l igne q u i va du bec à 
l 'œil g r i s - b r u n ; l 'œi l s u r m o n t é d'une raie b l an 
che ; le c r o u p i o n gr is-brun, r a y é de r o u x j a u 
n â t r e ; les r é m i g e s d 'un b r u n noi r , toutes, sauf 
la p r e m i è r e , m a r q u é e s d'une tache à leur e x t r é 
m i t é et d 'une bande d 'un blanc j a u n â t r e en l eu r 
m i l i e u ; les rectrices d 'un gris b r u n , b o r d é e s 
de jaune c la i r en dehors ; l 'œ i l b r u n - f o n c é ; l a 
mandibu le s u p é r i e u r e no i re , l ' i n f é r i e u r e r o u 
g e â t r e , e l les pattes r o u g e â t r e s . Les plumes sont 
molles, soyeuses, é b a r b é e s , de m a n i è r e à res
sembler à des poils . Cet oiseau a 14 cent, de 
long et 19 cent, d 'envergure ; la longueur de 
l 'a i le est de 6 cent, et demi , celle de la queue 
de 3. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le g t ï l l i pe -
i reau f a m i l i e r habite presque toute l 'Eu rope et 
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la S i b é r i e ; i l y v i l dans les forôls et les jardins. 
M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — I l s'avance 

loin vers le nord, et s'élève à une grande hau
teur dans les montagnes ; mais on ne le trouve 
que là où i l y a des arbres. Pendant la saison 
des amours, i l habite un domaine t r è s - r e s t r e i n t ; 
plus tard, i l erre, en compagnie des mésanges , 
des roitelets, des torchepots et des pics, mais i l 
n'entreprend jamais de grands voyages. 

Comme tous les oiseaux grimpeurs, le grimpe
reau famil ier est sans cesse en mouvement. I l 
grimpe le long des arbres, t an tô t en ligne droite, 
t an tô t en spirale; i l visite chaque fente, chaque 
crevasse de l ' é co rce ; i l enfonce son bec au mi l i eu 
de la mousse et des lichens, partout où i l peut 
trouver quelque chose à manger. I l grimpe fa
cilement, en sautant, et court à la face i n f é r i e u r e 
des branches. On le voit rarement à terre, et 
quand i l y descend, i l sautille maladroitement. 
Son vol est assez rapide, mais i r r é g u l i e r ; i l 
n'aime pas à f ranch i r d'une traite un grand es
pace. Le plus ordinairement, i l s 'é lance du som
met d 'un arbre à la base du tronc d'un autre 
arbre ; i l bondit , se laisse tomber, vole quelque 
temps en rasant le sol, se re lève un peu et se 
cramponne enfin à l 'autre arbre vers lequel i l 
tendait. Son cr i habituel est : sit. Ce cr i ressemble 
assez à celui des m é s a n g e s et des roitelets; son 
c r i d'appel est plus fo r t , et peut s'exprimer par 
la syllabe sri; quand i l est content, i l crie sit sri, 
ou bien i l pousse ce c r i bref et pe r çan t : tzi. A u 
printemps, quand le temps est beau, le mâle 
r épè t e ces divers cris d 'un ton monotone et en
nuyeux. 

Le grimpereau famil ier ne craint pas l 'homme. 
Jl s'aventure dans les jardins, grimpe aux murs, 
niche m ê m e dans les trous, sous les toits des 
maisons. I l ne tarde pas à s'apercevoir s'il y est en 
sûre té ou non. Là où i l sait n ' ê t r e exposé à au
cune attaque de la part de l 'homme, i l se laisse 
approcher j u s q u ' à quelques pas; dans d'autres 
endroits, i l cherche au contraire à é c h a p p e r aux 
regards, et grimpe toujours aux arbres du côté 
opposé à celui où se t ient l'observateur. Tant 
qu ' i l fai t beau, i l est gai et de belle humeur ; 
mais quand i l pleut, qu ' i l fait f r o i d , qu ' i l y a du 
broui l la rd , i l t é m o i g n e du malaise. P e u t - ê t r e ne 
peut- i l souffr i r d'avoir son plumage sali, ce qu ' i l 
ne peut e m p ê c h e r par un pareil temps. I l passe 
la nuit dans les cavités des troncs vermoulus. 

11 niche dans un tronc d'arbre, dans une crevasse 
de mur , sous un toit , dans des tas de bois. Plus 
un t rou est profond, plus i l l u i convient. Son 
nid varie de grandeur suivant l 'endroit où i l 

est p lacé . 11 se compose de brindil les s è c h e s , de 
chaumes, de feuilles, d'herbes, d ' é co rce s , de 
paille, le tout lié et en t r e l acé avec des toiles d'a
ra ignée ; l ' i n t é r i eu r est tap issé d ' é c o r c e s et de 
plumes de d i f f é ren te s grandeurs. La cavi té n 'en 
est pas fo r t profonde ; elle est ronde, à parois 
t rès- l isses . Chaque couvée est de hu i t à n e u f 
œufs , blancs, f inement p o n c t u é s de rouge et f o r t 
semblables à ceux de la m é s a n g e bleue. Les 
deux parents les couvent, et tous deux é l è v e n t 
leur p r o g é n i t u r e avec amour. Les jeunes restent 
longtemps dans le n id ; mais, m ê m e avant de 
pouvoir voler, ils le qui t tent quand on les trouble^ 
et cherchent à se sauver en gr impant . Ils savent 
parfaitement se cacher, et disparaissent aux 
yeux de l'observateur, qui souvent a de la peine 
à les retrouver. Les parents restent avec leurs pe
tits longtemps encore a p r è s qu' i ls ont pris l eu r 
essor, et toute la fami l le , ainsi r é u n i e , offre un 
spectacle charmant. « Tout ce peti t peuple, dit 
Naumann, est a s semblé sur un m ê m e arbre ou. 
sur quelques arbres voisins ; les parents sont t r è s -
a f f a i r é s ; en tou ré s de leurs petits, ils tendent l ' i n 
secte qu' i ls viennent de prendre t a n t ô t à l 'un , 
t an tô t à l 'autre, puis se remettent en chasse avec 
ardeur. Leurs cris, d ' intonations diverses, l e u r 
anx ié t é quand ils s o u p ç o n n e n t quelque danger, 
leur vivacité, tout concourt à d iver t i r l'observa
teur » 

Le grimpereau fami l i e r a deux couvées par an : 
en mars ou avri l et en j u i n . La seconde c o u v é e 
est toujours la moins nombreuse; elle n'est d'or
dinaire que de trois à cinq œ u f s . 

C a p t i v i t é . — Le grimpereau fami l i e r ne doi t 
pas ê t re tenu en cap t iv i t é . I l est à peu p rès i m 
possible de le nour r i r . I l n'est pas d i f f ic i le à pren
dre, car i l suffi t de disposer sur un arbre quel 
ques soies de porc enduites de g lu . Quant à chas
ser cet oiseau, c'est tout au plus si le naturaliste, 
dans un in té rê t purement scientif ique, est auto
risé à tuer un ê t r e aussi inoffensif et aussi u t i l e . 

LES FALCIROSTRES— 
XIPHORHYMULS. 

Die Baumhacker, the Tree-Peckers. 

Caractères. — Les falcirostres sont plus tra
pus que les grimpereaux ; leur bec est f o r t , g é 
n é r a l e m e n t beaucoup plus long que la t ê t e , 
t r è s - r e c o u r b é , t r è s - p o i n t u ; leurs pattes sont 
courtes, grêles ; leurs doigts for ts , a r m é s d'on
gles acé ré s et t r è s - r ecourbés en forme de f au 
c i l le , c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t ; leurs ailes un peu 
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p o i n t u e s , la t r o i s i è m e o u la q u a t r i è m e r é m i g e 
é t a n t la plus longue ; l e u r queue est t r è s - c o u r t e ; 
l e u r p lumage est sur le dos plus u n i f o r m e , et sur 
le ventre plus v a r i é que chez les g r i m p e r e a u x ; 
l e u r langue est plus courte que le bec, la po in te 
e n est c o r n é e et les bords sont entiers ou fibril-
l e u x ; enf in les muscles d u la rynx i n f é r i e u r ne 
sont pas c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é s . 

Nous ne voulons pas é n u m é r e r i c i tous les 
fa lc i rost res connus : nous nous contenterons de 
f a i r e l 'h is to i re des deux e s p è c e s les plus r emar 
quables . 

LE FAL «ROSTRE TROCHILIROSTRE — XIPHO-
RHYNCHUS TROCHILIROSTRIS. 

Der Sàbelspecht, the curved-billcd Pécher. 

Caractères. — Le falcirostre trochilirostre ou 
-à bec-en-sabre, comme l 'appelle le pr ince de W i e d , 
<i u n p lumage sombre ; le dos et le ventre d 'un 
b r u n o l ive ; la t ê t e , le cou, la poi t r ine m a r q u é s 
de blanc j a u n â t r e ; la gorge b l anche ; les ailes et 
l a queue d 'un b r u n - r o u g e â t r e f o n c é ; l 'œi l b r u n ; 
le bec b run- roux ; les pattes d 'un b run- roux 
sale. Cet oiseau a 26 cent, de long , et 31 cent. 
d 'envergure ; la longueur de l 'ai le est de 10 cent. , 
cel le de la queue de 9. Le bec, m e s u r é dans 
le sens de sa courbure , a 6 cent, et demi . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Burmeis te r 
a r e ç u quelques exemplaires de cette e s p è c e 
des f o r ê t s des montagnes d 'Orgel ; Schomburgk 
le signale à la Guyane. 

« Je l 'a i t r o u v é , d i t le pr ince de W i e d , dans 
les grandes f o r ê t s qu i s ' é t e n d e n t sans i n t e r r u p ; 

t i o n le l ong de la route q u i va d'Ilheos dans le 
Ser tong de la province de Bahia . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — (t Je l 'y ai VU 
p a r paires, a joute le pr ince de W i e d . I l g r impe 
le l o n g des arbres et des branches; jamais j e 
n ' a i r e m a r q u é q u ' i l se p e r c h â t sur les b ran
ches, le corps d r o i t . Dans son estomac, j ' a i 
. t r o u v é d e petits i n s e c t e s . » C'est tou t ce que l 'on 

L E S P I C 1 D É S 

Die Spechtvôgel, th 

Les picidés ou pics, sont les grimpeurs les 
p lus parfai ts . I ls f o r m e n t un groupe t r è s - n o m 
breux , mais b ien d é l i m i t é et dans lequel i l est 
f o r t d i f f i c i l e d ' é t a b l i r des subdivisions. L a p l u 
p a r t des naturalistes en f o r m e n t une seule f a m i l l e , 

sait des m œ u r s de cet oiseau, q u i v i t c a c h é 
au f o n d des f o r ê t s vierges les plus i m p é n é t r a 
bles. 

LES TALAPIOTS — ÛENDROPLEX. 

Caractères. — Les talapiots, qui font le pas
sage aux pics, se d i s t inguen t des g r impereaux 
et des falcirostres par un bec m é d i o c r e , d r o i t , 
fo r t ement c o m p r i m é , é l e v é , à a r ê t e t ranchante , 
à mandibules s u p é r i e u r e et i n f é r i e u r e é g a l e 
men t po in tues ; des ailes m é d i o c r e s ; une queue 
assez longue; des tarses é l evés et fo r t s . 

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

LE TALAPIOT PIC — DENDROPLEX PICUS. 

Der Spechtbaumhacker. 

Caractères. — Le talapiot pic (fig. 12) a le plu
mage g é n é r a l e m e n t d ' u n b r u n r o u g e â t r e ; les ailes 
et la queue d ' un b r u n r o u x ; les plumes de la t ê t e , 
du cou et de la po i t r i ne m a r q u é e s de taches trans
versales larges, b lanches , e n t o u r é e s de gr is -
b r u n f o n c é ; l 'œi l b r u n , le bec b l a n c h â t r e , les 
pattes grises. I l a 22 cent, de l o n g ; la longueur 
de l 'ai le est de 11 cen t . , celle de la queue 
de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D a p r è s le 
pr ince de W i e d , le talapiot pic n'est pas rare 
dans tou t le Brés i l ; on l'a t r o u v é aussi dans la 
Guyane, et i l habite dans la majeure par t ie de 
l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — I l v i t dans 
les grandes f o r ê t s vierges; g r impe , c o m m e le 
p i c , le l ong des troncs d'arbres et des branches 
et, comme l u i , f rappe l ' é c o r c e de son bec. A p r è s 
la saison des amours, i l vient p r è s des habi ta 
tions et ne se mon t re pas t r è s - c r a in t i f . Son c r i 
est c l a i r ; i l le r é p è t e souvent. A p r è s l ' é p o q u e 
des c o u v é e s , i l se mont re par petites bandes. 
I l niche comme les e spèces de la m ê m e f a m i l l e 
dans des troncs d'arbres creux. 

— P I C I B M . 

e Wood-Peckers. 

dans laquelle ils font entrer d'autres oiseaux, 
q u i n 'ont cependant pas une bien grande aff i 
n i t é avec les pics, sur tout sous le rappor t du 
genre de vie. A vra i d i re , i l n'est pas d'oiseaux 
voisins des p i c s ; les g r impeurs que nous ve-
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nons de passer en revue en di f fèrent par des 
ca rac tè res essentiels. 

C a r a c t è r e s . — Les picidés ont le corps al
l o n g é ; le bec fo r t , droit , conique, à arê te dorsale 
a i g u ë , à pointe a c é r é e ; les pattes courtes, fortes, 
tou rnées en dedans; les doigts longs et opposés 
deux à deux, les deux doigts a n t é r i e u r s é tan t 
soudés l 'un à l'autre dans la moi t ié de leur 
p r e m i è r e phalange. Chez ces oiseaux, le doigt 
a n t é r i e u r externe, qui est le plus long, est dc-
j e t é en a r r i è re , et placé à côté du véri table 
doigt pos té r ieur , lequel est beaucoup plus peti t ; 
i l peut m ê m e se faire que celui ci reste r u d i -
mentaire, et le pied alors n'est plus composé 
que de trois doigts. Tous ces doigts sont m u 
nis d'ongles t rès -grands , forts, acé rés , r e c o u r b é s 
en demi-cercle. Les ailes, de longueur moyenne 
et un peu arrondies, ont les dix r é m i g e s p r i 
maires é t ro i tes et pointues, les neuf à douze 
secondaires plus larges et un peu plus courtes. 
La p r e m i è r e r é m i g e est t rès -pe t i te , la seconde 
est moyenne, la t ro i s i ème ou la q u a t r i è m e est 
la plus longue. La queue est composée de r ec t r i 
ces t rès-f lexibles et t rès -é las t iques , à barbes ser
rées , agglu t inées les unes contre les autres dans 
leur moi t ié basilaire, à barbes plus épaisses , 
i n d é p e n d a n t e s dans leur moi t ié terminale, et 
inc l inées en bas, de m a n i è r e à donner à la 
plume l'apparence d'un to i t , dont la tige re
p ré sen t e l ' a rê te . Sous ce toit se trouve la se
conde rectrice m é d i a n e , qui est c o n f o r m é e de 
m ê m e ; sous ce l le -c i , la t r o i s i ème . La q u a t r i è m e 
rec t r ice , de chaque côté , ressemble encore 
à la t r o i s i ème , mais la c i n q u i è m e p ré sen t e la 
conformation ordinaire des rectrices; la s ix ième 
offre une structure p a r t i c u l i è r e . Le plumage 
est épais et s e r r é ; les plumes de la tê te sont 
nombreuses, petites, disposées en sér ies longi 
tudinales; celles du tronc sont moins se r rées , 
courtes et larges. Très - souven t , la tê te porte 
une huppe. Une certaine u n i f o r m i t é se mani
feste au mi l ieu de toutes les variations du p l u 
mage. Les sexes se distinguent g é n é r a l e m e n t par 
la coloration de la tête . Mieux que dans toute 
autre famille, i l est possible de diviser les p i 
cidés en divers groupes, suivant leur couleur, 
et depuis longtemps déjà on les a divisés en 
I ics noirs, pics verts, pics b igar rés , etc. 

Les organes internes des picidés p ré sen ten t 
plus d'une par t icu lar i té curieuse. Le squelette 
est fort grê le . Les os de la t ê t e , du t ronc , 
du b;as et de l'avant-bras sont pneumatiques; 
l 'omoplate est courte, t e r m i n é e par une sur
face l o b é e ; l'os coracoïdien est t r è s - f a i b l e ; la 

clavicule très fo r te ; le b r é c h e t peu saillant. L ' on 
compte douze v e r t è b r e s cervicales, sept ou h u i t 
dorsales et hui t caudales; la d e r n i è r e est t r è s -
grande, t r è s - f o r t e ; sa surface p o s t é r i e u r e e-t 
t r è s - l a rge et munie d'apophyses é p i n e u s e s lon
gues et fortes. 

La langue doit fixer quelque temps notre 
attention. Elle est petite, c o r n é e , t r è s -e f f i l ée , 
et pourvue, sur chacun de ses bords, de c inq ou 
six soies ou aiguillons, courts et roides, d i r i 
gés en a r r i è r e comme les crochets d'une pointe 
de flèche. « Cette petite langue, di t Burmeister , 
est insérée à un os h y o ï d e dro i t , d e l à longueur 
du bec, et d 'où partent, en se dir igeant en ar
r i è r e , deux cornes c o m p o s é e s de deux pièces 
chacune, qui ont le double de longueur du 
corps de l'os. L 'hyo ïde est compris dans une 
gaîne é l a s t ique , que couvrent des papilles. Cette 
ga îne est cachée dans la bouche, et ressemble 
à un ressort qui serait susceptible de s ' é t endre 
en ligne droi te . A u repos, les deux cornes de 
l'os hyoïde contournent l 'occiput, et se dirigent 
vers le f r o n t , où elles deviennent sous-cuta
nées ; leurs e x t r é m i t é s arr ivent dans la ga îne 
co rnée du bec, d é p a s s e n t les narines, et s y 
logent dans un canal spéc ia l . Quand l'oiseau 
t ire la langue, elles descendent dans la gaîne 
é l a s t ique de l'os hyo ïde , a m è n e n t ainsi la lan
gue hors du bec , et la font sai l l i r de plu
sieurs pouces. » A cette conformat ion de l 'ap
pareil l ingual correspond un d é v e l o p p e m e n t 
cons idé rab l e d'une paire de glandes muqueu
ses. Ces glandes s ' é t enden t sur les cô tés de la 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e , jusqu'au-dessous du con
dui t audit i f . Elles s é c r è t e n t un l iqu ide visqueux, 
qui enduit la langue. Cette disposition est la 
m ô m e que celle qu 'of f rent les f o u r m i l i e r s . Les 
picidés n'ont pas de jabot ; leur ventricule suc-
c e n t u r i é est long, et l'estomac musculeux. 

I l est évident qu'avec de tels organes, les p i 
cidés sont admirablement c o n f o r m é s pour cer
tains actes. Leurs ongles a c é r é s , se cramponnant 
à une large surface, leur permettent de se teni r 
sans peine contre des troncs d'arbre verticaux-
leur queue leur sert de soutien et les e m p ê c h e 
de glisser. Non-seulement les e x t r é m i t é s des h u i t 
grandes rectrices, mais celles de toutes les autres-
plumes, les barbes des trois rectrices m é d i a n e s 
de chaque cô té , Rappliquant contre le tronc 
trouvent dans la moindre inéga l i t é un excel
lent point d'appui. Leur bec vigoureux et t ran
chant est parfaitement disposé pour fendre 
lecorce ; leur queue leur sert de levier et de 
ressort. Leur langue peut p é n é t r e r dans les 
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Fig. 12. Le Talapiot pic. 

t rous les plus é t r o i t s , et g r â c e à sa m o b i l i t é , 
e l lepeut suivre tous les d é t o u r s d u c o u l o i r que 
parcour t u n insecte. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p i c idé s sont 
r e p r é s e n t é s dans toutes les parties de la terre , sauf 
la Nouvel le -Hol lande , l ' O c é a n i e et Madagascar, 
Leu r nombre , d ' a p r è s Gloger, va en augmentant 
à mesure que les f o r ê t s couvrent les pays sur 
une plus grande é t e n d u e . L 'a i re de dispersion 
d'une e s p è c e est assez l i m i t é e . Chaque part ie de 
la te r re , chaque pays a non-seulement ses e s p è c e s 
propres, mais encore ses genres et ses t r ibus . 
Une m ê m e e s p è c e peut se t rouver en Asie et en 
Europe ; mais les e s p è c e s de l 'Anc ien Monde 
d i f f è r e n t de celles du Nouveau Cont inent . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les é n o r m e s 
f o r ê t s vierges des c o n t r é e s tropicales, et n o t a m 
ment des Indes et de l ' A m é r i q u e d u Sud, sont 
pour eux u n v ra i paradis . L ' A f r i q u e n o u r r i t 
peu d ' e s p è c e s et presque toutes de petite t a i l l e . 
Dans les f o r ê t s d u B r é s i l , les p i c i d é s sont au 
nombre des oiseaux les plus communs , les plus 
r é p a n d u s . 

BftEHM. 

« Par tout , d i t le pr ince de W i e d , i ls rencon-
I t rent de vieux troncs d'arbres pourr i s ; pa r tou t , i l s 
! y t rouvent en abondance les insectes dont i l s f o n t 
! leur p â t u r e . A u centre du B r é s i l , là où aucune 

voix ne vient t roub le r le s i lencedu d é s e r t , on peut 
ê t r e s û r d'entendre re tent i r le c r i de quelque 
pic . Mais, ce n'est pas seulement dans les f o r ê t s 
vierges que sont c o n f i n é s ces oiseaux; ils ani
ment encore les petits bois, les buissons, et 
m ê m e les l i eux d é c o u v e r t s . » 

P o u r q u o i f o n t - i l s d é f a u t dans certains can
tons? I l est d i f f i c i l e d'en donner l ' exp l ica t ion . 

Gloger supposequ' i ls é v i t e n t lesarbres à é c o r c e 
solide et à bois d u r ; mais cela ne rend pas suf f i 
samment compte du fa i t que nous signalons; car, 
dans les f o r ê t s de ces pays, i l y a bien des arbres 
q u i ne remplissent pas ces condi t ions , et, d 'un 
autre c ô t é , on y trouve d'autres g r impeurs , q u i , 
plus encore que les pics, ont une organisat ion 
q u i p a r a î t peu faite pour une existence sur des 
arbres à bois dur . Dans nos c o n t r é e s , les p i c i d é s 
vivent so l i .û i r e s dans les f o r ê t s , les vergers et les 
j a r d i n s ; ils se mon t ren t peu sociables, sur tout 
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à l 'égard de leurs semblables ; parfois, on les 
trouve errants dans les forêts , avec d'autres o i 
seaux. 

Tous les picidés ont essentiellement le m ê m e 
genre de vie. Ils passent presque tout leur temps 
à g r imper ; m ê m e en dormant, ils se tiennent 
c r m a p o n n é s aux parois de leur demeure, dans la 
m ê m e posture que celle qu'ils ont é tan t éveillés. 
Ils descendent rarement à terre; le cas échéan t , 
ils y sautillent maladroitement. Ils n'aiment pas 
à voler lo in ; ce n'est pas, cependant, que le vol 
les fatigue, mais ils ne passent pas devant un ar
bre sans s'y poser, pour y chercher les insectes 
qui peuvent y ê t r e cachés . Les picidés décr iven t 
en volant une ligne t r è s -ondu lée . En s 'é levant , 
ils donnent des coups d'aile bruyants et p réc ip i 
t é s ; puis, tout à coup, ils rabattent leurs ailes et 
se laissent descendre obl iquement , pour se rele
ver de nouveau. Arr ivés près d'un arbre, ils se 
dirigent vers son pied, tout près du sol, se cram
ponnent au tronc, puis y gr impent rapidement; 
souvent, ils s'y élèvent en spirale ; rarement, ils 
s'avancent sur des branches horizontales ; quel
quefois, ils descendent un peu le long du tronc, 
mais ils le font toujours à reculons, jamais la 
t ê te en bas. Lorsqu'ils sont c r a m p o n n é s , ils 
penchent fortement en a r r i è r e la t ê t e , le cou et 
la poitrine ; en sautant pour s 'élever, ils hochent 
la t ê te . Leur bec fonctionne soit comme ciseau, 
soit comme marteau. A l'aide de cet organe, ils 
dé t achen t des morceaux d ' écorce plus ou moins 
gros, et découvren t ainsi les insectes dans leurs 
retraites, les prennent avec leur langue et les 
avalent. 

Les picidés se nourrissentprincipalement d ' in
sectes; beaucoup mangent des graines, et quel
ques-uns en amassent pour l 'hiver. Les espèces 
amér ica ines dévoren t aussi des œ u f s et m ê m e 
de petits oiseaux. 

D'ordinaire, les picidés poussent un cr i bref 
et harmonieux; ils manifestent leur plaisir par 
une sorte de r i re . En outre, ils font entendre un 
autre b ru i t tout particulier : ils tambourinent, 
comme l'on dit . Suspendus à une branche sèche , 
ils la font vibrer, en la frappant de leur bec à 
coups redoub lés . Ils produisent ainsi un b ru i t 
p e r ç a n t , plus ou moins for t suivant l ' épa isseur de 
la branche, b ru i t que l 'on entend au lo in dans la 
forêt . Wiese croi t que cette musique se trouve en 
rapport avec les changements de t e m p é r a t u r e , 
qu'elle s e r t à signaler ; i l croi t aussi que l'oiseau 
frappe de la sorte contre la branche pour en chas
ser les insectes. I l se trompe certainement, et tous 
ha au très observateurs s'accordent à dire qu ' i l n'a 

pour but que de charmer sa femelle. Ce qui est 
certain, c'est que ce b ru i t est pour les p ic idés 
mâles le signal du combat ; dès qu ' i ls l'entendent 
retentir, ils avancent pour attaquer leur r iva l ; 
l 'oiseleur sait bien à quoi s'en tenir l à -dessus , 
et i l l u i suff i t d ' imi ter ce b r u i t pour a t t i rer s û r e 
ment les pics dans ses p i è g e s . 

Les picidés nichent toujours dans un t rou d'un 
tronc d 'arbre, dont ils d é t a c h e n t quelques co
peaux, pour en fo rmer une sorte de couche. Cha
que couvée est de 3 à 8 œ u f s , d'un blanc pur et 
l u s t r é . Le mâ le et la femelle les couvent alterna
tivement. Les jeunes, au moment où ils éc lo sen t , 
sont hideux ; c'est à peine s'ils r e s s e m b l e n t à leurs 
parents; ils gr impent de t r è s - b o n n e h e u r e , avant 
m ê m e d'avoir tout leur plumage. Quand ils ont 
pris leur essor, le p è r e et la m è r e les gardent en
core quelque temps avec eux, puis ils les expul
sent de leur voisinage. 

U t i l i t é . — On ne saurait assez r é p é t e r que les 
pics ne peuvent que nous ê t r e utiles, et ne nous 
causent aucun mal . Bernstein est le premier 
naturaliste qu i ait combattu en leur faveur. 
Des observations de plusieurs a n n é e s l u i ont' 
permis d 'aff irmer que ces oiseaux sont sans 
dé fau t s . Depuis, tous les naturalistes ont confir
m é cette opinion, et cependant, i l existe encore 
au jourd 'hu i des personnes assez ignorantes pour 
p r é t e n d r e que le pic f a i t du mal aux arbres. 
L'auteur d 'un t r a i t é d 'agricul ture, K œ n i g , a 
osé formuler celte accusation contre les pics. 
Mais, nous le r é p é t o n s , ces oiseaux sont incapa
bles de nui re , et ne peuvent que nous rendre des 
services. Ils nous sont utiles non-seulement en 
dé t ru i s an t des insectes nuisibles, mais encore 
indirectement, comme le d i t t r è s -b ien Gloger et 
comme le r é p è t e le forestier Wiese; car ce sont 
les pics qui construisent les demeures dans les
quelles vont nicher tant d'autres oiseaux utiles. 
Malheureusement, on ne veut pas croire qu 'un 
vieil arbre creux, res té debout dans la fo rê t , rap
porte plus, si on le laisse pour loger des oiseaux, 
que si on le coupe et qu'on en d é b i t e le bois. 
Gloger d i t qu 'un pic, en un an, é t ab l i t au moins 
une douzaine de demeures parfai tement conve
nables pour d'autres espèces ; que chaque paire 
de ces charpentiers ailés se construi t chaque 
printemps une nouvelle demeure, sans jamais se 
servir d'une ancienne. Cela n'est pas t o u t à fa i t 

exact: mon père et m o i - m ê m e avons o b s e r v é le 
contraire. Mais i l est positif , que, pendant leurs 
excursions, partout où ils s é j o u r n e n t quelque 
temps, les pics se creusent un t rou pour n 
la nui t , et dans ce travail , ils montrent un cer-
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ta in caprice ; i l s commencent à en creuser u n , 
qu ' i l s abandonnent b i e n t ô t sans l 'achever; mais 
i ls le laissent assez a v a n c é pour que d'autres o i 
seaux puissent s'y loge r ; aussi, j e m'associe en
t i è r e m e n t aux v œ u x de Wiese, q u i demande 
qu 'on respecte les pics, et j e pr ie ins tamment 
de les conserver tous, « les grands, les petits, les 
noirs , les verts, les b i g a r r é s , comme autant d ' h ô 
tes p r é c i e u x pour les f o r ê t s . » R est v ra i qu ' i l s d é 
cor t iquen t les arbres, mais les d é g â t s qu ' i l s peu
vent ainsi causer ne doivent pas ê t r e c o m p a r é s 
aux services qu ' i l s rendent . Les p r o g r è s de la 
cu l tu re a t t é n u e n t d é j à leur r ep roduc t ion ; i l ne 
fau t pas qu 'on active leur des t ruc t ion en leur f a i 
sant la chasse. Les arbres o ù i ls peuvent s ' é t a 
b l i r deviennent de plus en plus rares; i l serait 
m ê m e temps d 'en conserver quelques-uns, pour 
e m p ê c h e r ces oiseaux de d i s p a r a î t r e . Je suis per
s u a d é que p r o p r i é t a i r e s et forestiers n 'auraient 
r i e n à y perdre . Que protec t ion et l i b e r t é soient 
donc a c c o r d é e s à ces oiseaux, les plus utiles, 
les plus indispensables de tous les habitants a i lés 
de nos f o r ê t s ! 

I. — LES DRYGCOPÉS — DRYOCOPI. 

Die Schvjarzlsechie. 

C a r a c t è r e s . — Les d r y o c o p é s ou pics chez les
quels le no i r domine, f o r m e n t le premier groupe 
de p i c i d é s , groupe que l ' on pou r r a i t m ê m e con
s i d é r e r comme const i tuant une f ami l l e . Ce sont 
les plus grands et les plus v igoureux d'entre les 
p i c i d é s ; chez eux, le n o i r , c o m m e i l vient d ' ê t r e 
d i t , est la couleur p r é d o m i n a n t e ; leur t ê t e est 
souvent couverte d 'une huppe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 
semble ê t r e leur v é r i t a b l e pa t r ie . On les y t rouve 
sous toutes les zones, tandis qu ' i l s ne sont r e p r é 
s e n t é s dans l 'Anc ien Monde que par une e s p è c e 
e u r o p é e n n e et quelques e s p è c e s ind iennes . 

LES DRYOCOPES — DRYOCOPUS. 

Die Baumspechte. 

Caractères. — Le genre dryocope présente 
les c a r a c t è r e s suivants: le bec est plus l o n g que 
la t ê t e , f o r t , plus large que hau t ; à a r ê t e dorsale 
d ro i te et anguleuse. Les ailes, dont la c i n q u i è m e 
r é m i g e est la plus longue, recouvrent les deux 
tiers de la queue, q u i est assez longue. Les tar
tes sont couverts de plumes sur presque toute 
leur é t e n d u e , et sont plus longs que le do ig t d u 
m i l i e u o u doig t a n t é r i e u r externe, y compr i s 

l 'ongle . 

LE DRYOCOPE NOIR — DRYOCOPUS MARTIUS. 

Der Schwarzspecht. 

Caractères. —Le dryocope noir, pic noir de 
la p lupa r t des orni thologis tes , est d 'un no i r m a t ; 
chez le m â l e , le sommet de la t ê t e est rouge-cra
mois i ; chez la femel le , une par t ie de l 'occiput 
seule est de cette couleur . L ' œ i l est j aune-de -
soufre terne, le bec gris-de-perle, avec la poin te 
d 'un bleu-d'ardoise t e rne ; les pattes sont g r i s -
d e - p l o m b . Les jeunes ont presque le m ê m e p l u 
mage que leurs parents. Cet oiseau a de 47 à 
49 cent, de l o n g et de 77 à 80 cent , d'enver
gure ; la longueur de la queue est de 16 à 18 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le dryocope 
n o i r habite toutes les f o r ê t s de l 'Europe et de 
l 'Asie , jusqu ' au versant septentr ional de l ' H i m a 
laya. E n Europe , on le t rouve j u squ ' au 68° de 
la t i tude n o r d ; i l est rare dans le m i d i , cepen
dant on le rencontre encore isolé dans les f o r ê t s 
de la G r è c e et de l 'Espagne. I l n 'habi te pas l ' A n 
gleterre, et on ne l'a pas encore v u en Hol lande . 
Depuis que les grandes f o r ê t s on t disparu de no
tre sol , i l est devenu rare en A l l e m a g n e ; on ne 
t rouve plus que des ind iv idus soli taires dans les 
Alpes , dans le Harz, dans la f o r ê t de T h u r i n g e , 
dans le Hanovre et le M e c k l e m b o u r g , dans le 
Erzgebirge et le F ich te lgebi rge . I l est c o m m u n 
en Scandinavie et en Russie. 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le dryocope 
no i r recherche les grandes f o r ê t s de c o n i f è r e s , 
sur tout celles des montagnes. C'est seulement 
l o r s q u ' i l é m i g r é q u ' i l se mon t re dans les f o r ê t s 
o ù ne croissent pas d'arbres verts. I l p r é f è r e à , 
tous autres les bois d é s e r t s , o ù d o m i n e n t les ar
bres s é c u l a i r e s et é l e v é s , et o ù l e s f o u r m i s rouges 
abondent. I l f u i t le voisinage de l ' h o m m e , m ê m e 
dans les c o n t r é e s les plus septentrionales. 

Comme tous les p i c i d é s de nos c o n t r é e s , i l pa
r a î t ê t r e s é d e n t a i r e ; on d i r a i t q u ' i l n 'erre m ê m e 
pas. Ceux que l ' on rencontre hors de leur h a b i 
tat p roprement d i t , ne semblent ê t r e , en effet , 
que de jeunes oiseaux, q u i cherchent u n do
maine pour se f ixer . Ce domaine a d ' o rd ina i r e 
une é t e n d u e de plusieurs k i l o m è t r e s c a r r é s ; ce 
n'est que dans certains endroi ts , q u i leur sont 
t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t favorables, que plusieurs 
d r y o c o p é s noirs habi ten t les uns p r è s des au
tres. 

M o n p è r e est le p remie r q u i a i t d o n n é une 
descr ip t ion exacte des m œ u r s de cet oiseau, 
et c'est d ' a p r è s l u i que j ' é c r i s les lignes su i , 
vantes. 
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Le dryocope noir est for t agile, gai, mais en 
m ê m e temps craint i f et déf iant . I l se montre tan
tôt i c i , t a n t ô t là . En un instant, i l parcourt tout 
son domaine,e t i l estfaciledes'en rendre compte, 
car en quelques minutes, on entend son cr i reten
t i r en plusieurs endroits d i f férents . En volant, i l 
crie kirr kirr ou kluck kluck ; quand i l est per
ché , i l fait entendre une seule syllabe, pe rçan t e 
et t r a înan te , qu'on peut rendre par Idihae klihae. 
Quand i l est à son n id , i l produit encore d'au
tres bruits. 

Son vol diffère beaucoup de celui des autres p ic i 
dés . Ilnevolepasparsaccades, montant etdescen-
dant alternativement; i l décr i t une ligne presque 
droite, l é g è r e m e n t o n d u l é e ; i l ouvre largement 
ses ailes et en bat avec force ; on dirai t que les 
pointes de ses ailes se courbent. I l para î t voler 
plus facilement que les a u t r e s p i c i d é s , et sans au
tant se fat iguer; aussi son vol n'est-il pas bruyant 
comme le leur, mais seulement a c c o m p a g n é d'un 
léger f r é m i s s e m e n t , qu i s'entend surtout, selon 
Naumann, quand letempsestsombre et humide. 
Son vol n'est pas habituellement d'une grande 
é t e n d u e ; cependant i l l u i arrive parfois de f ran-
chird 'une traite un espace d'une demi-lieue et 
plus. A terre i l sautille maladroitement, et n é a n 
moins i l y descend souvent pour chasser les four 
mis. De tous les picidés d'Europe, le dryocope noir 
est le plus habile à grimper et à d é t a c h e r les 
fragments d ' écorce . En grimpant, i l pose toujours 
ses deux pattes à la fois, comme le font les au
tres p ic idés . I l saute ainsi le long de l 'arbre, et 
i l le fa i t avec tant de force, qu'on entend le bru i t 
produit par ses ongles f r a p p a n t l e t r o n c . i l écar te 
la poi tr ine de l'arbre le long duquel i l grimpe, 
et renverse en m ê m e temps le cou en a r r i è r e . 

Use nourr i t des grandes espèces de fourmis, de 
leurs larves, et de tous les insectes qui viventdans 
les bois de coni fè res . «J 'en ai ouvert plusieurs, di t 
mon pè re , et j ' a i t rouvé leur estomac rempli de 
fourmis. Us aiment surtout les larves des grandes 
guêpes . J'en ai d i sséqué , dont l'estomacne conte
nait que des débr i s de ces larves. Dans d'autres, 
j ' a i vu en quan t i t é souvent incroyable des vers de 
farine, des insectes qui vivent dans le bois, et des 
fourmis rouges. » Le dryocope noir devient pour 
les Baskirs un animal incommode, car, comme 
eux, i l chasse les abeilles sauvages et les e m p ê c h e 
de se fixer dans les trous des arbres. Bernstein 
croit qu ' i l mange aussi des graines de con i fè res , 
des noix et des baies; cependant des observa
teurs plus récen t s n'ont pas conf i rmé celte asser
t ion . Pour découvr i r les larves et les insectes dont 
i l se nour r i t , i l dé t ache de grands morceaux 

d ' é c o r c e : quant aux fourmis , i l les prend avec sa 
langue couverte d 'un enduit visqueux, et dont 
i l se sert comme le font les fou rmi l i e r s . 

Suivant que la saison est plus ou moins favo
rable, l 'accouplement a l ieu dans la p r e m i è r e 
ou dans la seconde moi t i é de mars. « Le mâle 
poursuit la femelle pendant des quarts d'heure, 
et quand la fatigue le gagne, i l se pose sur quel
que branche sèche et commence à tambouriner. 
I l choisit toujours celle qui r é s o n n e le mieux ; 
i l s'y perche, et, relevant la queue, i l la frappe à 
coups r e d o u b l é s avec son bec. On entend alors 

' un brui t , qu 'on peut rendre par : errrrr. A ce mo
ment, le dryocope noir est moins c ra in t i f que 

' dans toute autre circonstance. Maintes fois, je 
me suis tenu sousl'arbre où i l tambourinai t ainsi, 
et j ' a i pu l 'y observer tout à mon aise. La femelle 
arrive, a t t i r ée par ce b ru i t ; souvent elle y répond 
par: kluk kluk kluk. La femelle est dé j à depuis 
quelques jours sur les œ u f s , que le m â l e conti
nue son j e u . 

« C'est au commencement d'avril que le dryo-
| cope noir commence à faire son n id . I l l 'é tabli t 

dans un arbre dont le c œ u r est p o u r r i , et où 
I se trouve dé jà un t rou , ou bien une branche 

d é t a c h é e du t ronc. La femelle se met au tra
vail : elle creuse et agrandit l 'ouver ture , de 
m a n i è r e à pouvoir y passer facilement. Puis, elle 
creuse avec ardeur la chambre où seront déposés 
les œ u f s . Elle a certaines di f f icul tés à vaincre, 
car l'espace nécessa i re pour des mouvements 
faciles l u i fai t assez f r é q u e m m e n t dé fau t . J'ai 
souvent pu l'observer : parfois, elle est tellement à 
l ' é t ro i t , que c'est à peine si l'espace dans lequel 
se meut son bec a l ' é t endue d 'un pouce ; les coups 
qu'elle frappe retentissent alors sourdement; 

I les copeaux qu'elle en lève sont t r ès -pe t i t s , et ce 
n'est que quand elle a dé j à fa i t un creux d'une 

( certaine é t e n d u e , qu'elle peut d é t a c h e r des pa-
! rois des fragments plus vo lumineux . J'ai vu 

un pic noir construire son n id dans un pin 
un peu pourr i ; les plus grands copeaux qu ' i l 
dé t acha avaient 1G cent, de long et 3 cent, et 
demi de large, et non 33 cent, de long et 3 cent. 
de large, comme le d i t Bernstein. I l fau t dé j à 
une force cons idé rab le pour enlever de pareils 
corpeaux : quelles devraient donc ê t r e la tail le 
et la vigueur de cet [oiseau pour d é t a c h e r des 
morceaux du volume i n d i q u é par cet auteur ! 

« La femelle ne travaille à son n i d que le 
ma l in . Après m i d i , elle cherche sa nour r i t u re . 
En f in , ap rès dix ou quinze jours de peine là 
cavité est t e r m i n é e : elle a 40 cent, de p rofon
deur et 22 cent, de d i a m è t r e . L ' i n t é r i e u r en est 
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par fa i tement u n i et c o m m e r a b o t é . Le f o n d a 
la f o r m e d 'un segment de s p h è r e ; i l est re
couver t de f ins copeaux, et c'est sur cette cou
che que reposent t ro is ou quatre , r a rement 
c i n q , plus ra rement encore six œ u f s . Ces œ u f s 
on t 4 cent , de l o n g et 3 cent, de l a r g e ; i ls sont 
a l l o n g é s , f o r t e m e n t arrondis au gros b o u t , 
pointus au bou t o p p o s é et r en f l é s en leur m i l i e u . 
L e u r coqu i l l e est t r è s - l i s s e , d 'un blanc b r i l l an t 
c o m m e de l ' é m a i l . 

« L e dryocope no i r place g é n é r a l e m e n t son 
n i d à une grande hauteur . J 'en ai v u à 15, 20, 
25 m è t r e s au-dessus d u s o l . I ls se t rouvaien t 
tous dans des h ê t r e s ou des pins, à t ronc lisse. U n 
seul n i d sert pendantp lus ieurs a n n é e s , lors m ê m e 
qu 'une c o u v é e y aurai t é t é d é t r u i t e . Chaque 
a n n é e , cependant, le drycope no i r le r é p a r e , 
e n l è v e les ordures et remet une nouvelle cou
che de copeaux. E n construire u n nouveau 
serait pour l u i t r op fat igant e t , du reste , i l 
t rouve t rop peu d'arbres convenables pour 
changer chaque a n n é e l ' emplacement de son 
n i d . On r e c o n n a î t f ac i lement l 'a rbre o ù u n n i d 
vient d ' ê t r e c o n s t r u i t , car tou t à l ' en tour , et 
dans u n rayon de plus d 'un m è t r e , le sol se 
t rouve couver t de copeaux. Quand le n id est 
anc ien , on vo i t aussi des copeaux jonchan t la 
t e r re , mais en m o i n d r e q u a n t i t é . 

« I l en est de m ê m e pour tous les p i c idé s : 
pour t rouver leurs nids , i l su f f i t donc de cher
cher les endroits où le sol est ainsi couvert de 
d é b r i s de bois. Bechstein d i t que l ' on t rouve 
s û r e m e n t le n i d d u pic , en cherchant les ar
bres creux dans la c o n t r é e o ù l 'on entend, au 
mois de mars, c r ie r une paire de ces oiseaux. 
Je crois que cela ne r é u s s i r a i t pas t ou jou r s . 
A l ' é p o q u e des amours , j ' a i souvent entendu 
les pics cr ier à une d e m i l ieue de l 'endroi t où 
ils n icha ient , et j e n 'a i jamais t r o u v é leurs nids , 
qu 'en prenant pour indices les copeaux au pied 
des arbres. » 

L e m â l e couve vers le m i l i e u de la j o u r n é e , 
la f emel le , le m a l i n , le soir et toute la n u i t ; 
c'est du moins t ou t ce que l 'on peut di re d'une 
m a n i è r e g é n é r a l e , les heures auxquelles i ls se 
re layent é t a n t t r è s - s u j e t t e s à var ia t ions. 

Les jeunes, au m o m e n t de leur naissance, 
sont h ideux et in fo rmes . I l s n 'on t que le dos 
couver t d ' un duvet rare , n o i r â t r e . L e u r t ê t e 
p a r a î t t r è s - g r a n d e , et leur bec est d 'une gros
seur d i s p r o p o r t i o n n é e . « Si l 'on chasse d u n i d 
le p è r e ou la m è r e q u i les r é c h a u f f e n t , les peti ts 
f o n t entendre u n c r i t ou t pa r t i cu l i e r , que l ' on ne 
peut comparer à ce lu i d 'aucun autre oiseau, 
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et q u ' i l est d i f f i c i l e de d é c r i r e . Lorsqu ' i l s sont 
plus grands, ils restent muets . » Les parents se 
mon t r en t t r è s - i n q u i e t s quand on s'approche de 
l eu r p r o g é n i t u r e , et poussent des cris p la in t i f s . 
Comme presque tous les oiseaux, i ls sont, au 
m o m e n t des n i c h é e s , moins c ra in t i f s q u ' à l 'o r 
d ina i r e ; i l s oub l i en t le soin de leur propre s é 
c u r i t é pour vei l le r au danger q u i menace leur 
p r o g é n i t u r e . D ' a p r è s les observations de mon 
p è r e , ils nourrissent leurs petits de larves de four 
m i s . « J 'a i d i s s é q u é , d i t - i l , des d r y o c o p é s noi rs 
adultes, t u é s a u p r è s de l eu r n i d , et j ' a i t r o u v é 
t ou t leur œ s o p h a g e r e m p l i de larves de f o u r m i s . 
Si on ne t roub le pas les peti ts , i ls ne qu i t t en t 
le n i d que quand i ls peuvent pa r fa i t ement vo
l e r ; souvent, i ls g r i m p e n t le l ong des parois de 
leur demeure, et regardent au dehors, en met
tant la t ê t e à l 'ouver ture . » 

C a p t i v i t é . — Des d r y o c o p é s no i rs , pr is jeunes 
et bien s o i g n é s , peuvent ê t r e c o n s e r v é s l o n g 
temps. L ' é t é dern ier , je r e ç u s t ro is de ces o i 
seaux; i ls avaient d é j à presque toutes leurs 
plumes. L ' u n d'eux m o u r u t au bout de quelques 
jours ; je nour r i s les deux autres, et b i e n t ô t ils 
pu ren t manger tou t seuls. I ls appr i ren t b i e n t ô t 
à prendre les larves de f o u r m i s , et j e pus ob
server toute la m o b i l i t é de leur langue. A voir 
cet organe s ' i n f l é ch i r de tous c ô t é s , se p rome
ner sur la toi le m é t a l l i q u e où j 'avais d é p o s é 
les larves de f o u r m i s , on aurai t d i t u n ver des 
plus agiles. Quand ils voyaient une larve, ils 
recourbaient la langue, la l a n ç a i e n t sur la proie , 
la pointe en avant, et la saisissaient i n f a i l l i b l e 
men t . 

Une fois qu ' i l s surent b ien manger, j e les mis 
dans une cage où se t rouvaien t d é j à des pics 
é p e i c h e s e l d o r é s . Je n ' é t a i s pas sans souci . 
Mais mes d r y o c o p é s noirs se m o n t r è r e n t assez 
sociables. Ils ne c o n t r a c t è r e n t pas d ' a m i t i é avec 
leurs compagnons de c a p t i v i t é , mais, d ' un autre 
c ô l é , i ls ne les m a l t r a i t è r e n t et ne les i n q u i é t è 
rent pas; ils r e s t è r e n t i n d i f f é r e n t s à leur é g a r d . 
Chacun vaquai t à ses affaires, sans s ' i n q u i é t e r 
des autres. T o u t ce qu ' i l s f i r e n t , ce f u t de s'em
parer de la caisse o ù les pics d o r é s s ' é t a i e n t 
d é j à é t a b l i s , et de s'y m a i n t e n i r . L 'ouver tu re 
de cette caisse é t a i t b ien u n peu é t r o i t e pour 
eux, mais en quelques j o u r s , i ls l ' eurent agran
die , et pa r fa i t ement d i s p o s é e à leur convenance. 
Chaque soir, ils rentraient dans la caisse et s'y 
endormaient , c r a m p o n n é s chacun à une paroi 
ver t icale . J'avais d é j à r e m a r q u é que les pics 
ne dormaien t que d a n s cette pos ture ; aussi 
avais-je eu soin de f a i r e clouer de l ' é c o r c e le 
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long des parois. Ils parurent reconnaissants de 
cette a t tent ion; en effet, tandis qu'ils prenaient 
plaisir à d é t r u i r e tout le bois de leur cage, les 
barreaux, l 'écorce clouée aux parois externes 
de leur caisse ils r e spec tè ren t toujours celle 
qui étai t à l ' in tér ieur . 

A u commencement, mes dryocopés noirs 
é ta ien t t rès-si lencieux ; vers l 'automne, on en
tendit souvent leur voix harmonieuse et pe rçan t e . 

Malheureusement, leur cage ne r é p o n d a i t pas 
encore à toutes les conditions voulues : elle 
n 'é ta i t pas assez à l 'abri des courants d'air. 
Mes dryocopés noirs eurent f ro id , furen t pris 
de convulsions, t o m b è r e n t à terre, y r e s t è r e n t 
plusieurs minutes roides et immobiles, et fini
rent par pér i r . Je les avais gardés sept mois. 

LES CAMPÉPHILES — CAMPEPHILUS. 

Die Riesenspechte. 

Caractères. — Les campéphiles, que l'on a 
aussi n o m m é s pics-géants, sont les plus grands 
de tous les p ic idés . Us ont la tê te et le corps 
t r è s -v igoureux , le cou long et mince ; le bec 
long et droi t , semblable à, celui du dryocope 
noir ; les tarses courts et dégarn i s de plumes ; 
les doigts t r è s - f o r t s , le pos t é r i eu r externe é tan t 
le plus long ; les ailes et la queue longues. Le 
plumage des campéph i l e s est noir , marque de 
blanc. Les plumes de l 'occiput sont t rès lon
gues, chez le m â l e surtout, où elles forment 
une huppe rouge. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c a m p é 
philes sont propres à l ' A m é r i q u e . 

A ce genre appartiennent deux espèces qui 
m é r i t e n t de fixer notre attention. 

LE CAMPÉPHILE 131PEIIIAL — CAMPEPHILUS 
IMPE1UALIS. 

Der Kaiser specht. 

Caractères. — Le campéphile impérial est 
n o i r ; i l a une raie au-dessus de l 'épaule et 
la d e r n i è r e moi t ié des r é m i g e s pos té r ieures d'un 
blanc laclé ; les sous-alaires blanches, tache
tées de noir le long de leur bord externe. Le 
mâ le porte à l 'occiput une huppe rouge-écar -
late, la femelle une huppe noire. Cet oiseau a 
plus de 70 cent, de l o n g ; l'aile pliée mesure 
33 cent, et la queue 25. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Campé
phile impér ia l habite les Montagnes Rocheuses 
et le nord de la Californie, jusqu'aux f ron t i è re s 
du Mexique. 

LE CAMPÉPHILE PRINCIER — CAMPEPHILUS 
PIIINCIPALIS. 

Der Elfenbeinschabel. 

Caractères. — Le campéphile princier ou pic 
àbec d'ivoire {fig. 31), comme on l'a n o m m é long
temps, ressemble au c a m p é p h i l e i m p é r i a l par sa 
l ivrée, mais sa taille est bien moindre . 11 est noir ; 
la raie scapulaire commence en a r r i è r e de l 'œil et 
descend sur les côtés du cou; non-seulement les 
r é m i g e s pos t é r i eu re s , mais encore les moyennes 
sont blanches; les sous-alaires sont b o r d é e s de 
noir. L 'œi l est d'un jaune vi f , le bec d'un blanc 
d' ivoire; les pattes sont b l e u â t r e s . Cet oiseau a 
58 cent, de long et 82 cent, d 'envergure; la lon
gueur de l'aile est de 29 cent , celle d e l à queue 
de 20. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le c a m p é 
phile pr incier se trouve dans les f o r ê t s des rives 
du Mississipi j u s q u ' à l 'Ohio, depuis la Floride 
j u s q u ' à la Caroline du Nord , et au Texas. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — NOUS man
quons de renseignements p réc i s au sujet des 
habitudes du premier de ces oiseaux. Quant au 
second, les naturalistes a m é r i c a i n s l 'ont parfai
tement d é c r i t ; aussi ne pouvons-nous mieux 
faire que de donner la parole à Audubon . 

« Dans le ton et la d i s t r ibu t ion des couleurs 
qui rendent le plumage de ce pic si remarqua
ble, j ' a i toujours t r o u v é quelque chose rappelant 
de t r è s -p rè s la m a n i è r e du grand Van Dyck. 
L'ample é t e n d u e de son corps et de sa queue d'un 
noir l u s t r é , les larges plaques de blanc qu i tran
chent si bien sur ses ailes, son cou et son bec, 
r ehaussées par le riche ca rmin de sa c r ê t e qui , 
chez le m â l e , pend gracieusement d e r r i è r e la t ê t e ; 
enfin le jaune é c l a t a n t de ses yeux, n 'ont jamais 
m a n q u é de me remettre en m é m o i r e quelqu'une 
des plus hardies et des plus nobles productions 
de cet in imi table artiste. Et cette idée s'est si 
fortement gravée dans mon esprit, à mesure que 
j ' a i fait plus ample connaissance avec cet oiseau, 
que chaque fois que j ' e n voyais un s'envoler d'un 
arbre à l 'autre, je ne pouvais m ' e m p ê c h e r de 
m ' é c r i e r : A h ! voilà un Van Dyck ! C'est é t r a n g e , 
puér i l , si vous voulez, mais c'est un fa i t , et après 
tout, l'essentiel est que vous puissiez avoir sous 
les yeux la planche où j ' a i r e p r é s e n t é ce grand 
pic, incontestablement le premier de sa t r i b u . 

« Le pic à bec d'ivoire confine ses excursions 
dans une portion comparativement t r è s - r e s -
treinte des É t a t s - U n i s . De m é m o i r e d 'homme, 
on n'en a jamais vu f r é q u e n t e r les É t a t s du cen-
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t r e ; c'est qu'aussi , dans aucune par t ie de ces 
dis t r ic ts , la nature des bois ne p a r a î t convenir à 
ses s i n g u l i è r e s habi tudes . 

« Quand o n descend l 'Ohio , i l ne commence à 
se m o n t r e r que p r è s d u conf luen t de cette r i v i è r e 
avec le Mississipi ; puis , en suivant ce dernier 
fleuve, soit par en bas, vers la mer, soit en re
m o n t a n t dans la d i r ec t ion d u Missour i , le splen
dide oiseau se rencont re d é j à plus f r é q u e m m e n t . 
Sur les c ô t e s de l ' A t l a n t i q u e , i l ne d é p a s s e pas la 
Caroline du N o r d , b i en qu ' on puisse encore en 
vo i r quelques-uns dans le M a r y l a n d . Mais à 
l 'ouest d u Mississipi , et m ê m e depuis la pente 
des Montagnes Rocheuses, i l se t rouve dans toutes 
les é p a i s s e s f o r ê t s , au bo rd des r i v i è r e s q u i d é 
chargent leurs eaux dans ce fleuve majes tueux . 
Les parties basses des Carolines, de la G é o r g i e , 
de l 'A labama , de la Louis iane et du Mississipi 
sont ses retraites favor i tes . 11 r é s i d e constam
m e n t dans ces É t a t s , y é lève sa f a m i l l e et passe 
sa vie t r anqu i l l e et h e u r e u x , t rouvant de la 
n o u r r i t u r e à p ro fus ion , au m i l i e u de ces marais 
sombres et profonds dont le pays est entre
c o u p é . 

« I l f audra i t , cher lecteur, que j e pusse f igurer 
à votre esprit ces l i eux redoutables, s é j o u r p r é 
f é r é du pic à bec d ' ivo i re , i l faudrai t vous d é c r i r e 
l ' immense é t e n d u e de ces m a r é c a g e s que recou
vre l 'ombre f u n è b r e de mi l l i e r s de gigantesques 
c y p r è s , al longeant leurs bras noueux et moussus, 
comme pour aver t i r l ' i m p r u d e n t chasseur p r ê t à 
s'y aventurer que l à - b a s , l à - b a s , dans leurs inac
cessibles profondeurs , ses pas ne rencont reront 
plus q u ' é n o r m e s branches q u i se pro je t ten t à la 
traverse, t roncs massifs t o m b é s et pourrissants, 
p a r m i d ' innombrables e s p è c e s de plantes q u i 
rampent , g r i m p e n t et s ' e n c h e v ê t r e n t en tous les 
sens ; i l faudra i t vous fa i re b ien comprendre les 
dangers de ce t e r r a in perf ide , la nature spongieuse 
de ces bourbiers que cachent t r a î t r e u s e m e n t de 
magni f iques tapis de verdure , de riches mousses, 
des g l a ï eu l s et des lis d 'eau, et q u i , d è s qu 'on y 
pose le p i ed , s 'enfoncent et met tent en danger la 
vie du voyageur. Çà et là le malheureux cro i t 
apercevoir une c l a i r i è r e ; mais ce n est qu 'un lac 
d'eau noire et croupissante, et son orei l le est 
assaillie par l ' a f f r eux croassement d'une l ég ion 
de grenoui l les , par le s i f f lement des serpents et 
le mugissement des crocodiles. I l faudrai t enf in 
vous faire respirer ces exhalaisons pestilentielles 
et suffocantes, alors que, dans les j o u r s canicu
laires, un soleil de m i d i é c h a u f f e ces horr ib les 
marais ! Mais ce n'est r i en que de parler de 
pareilles s c è n e s ; la p l u m e n i le pinceau ne 

sauraient en donner une i dée à q u i ne peut 
les vo i r . 

« Quelle d i f f é r e n c e , pour tan t , dans les rô l e s 
a s s i g n é s à chacun de nous, i c i bas 1 quelle d iver 
s i té dans les aptitudes et les g o û t s ! C'est ce que 
je me suis d i t b i en souvent, lorsque, voyageant 
dans des pays f o r t é l o i g n é s de ceux o ù l ' on vend, 
sous fo rme de peaux d e s s é c h é e s , des oiseaux de 
cette e s p è c e et d'autres non moins d i f f i c i l e s à se 
procurer , j ' en tendais l 'amateur ou le naturaliste 
de cabinet se p la indre qu 'on en demandai t une 
demi-couronne (trois francs). Notez que le pau
vre diable q u i osait met t re son oiseau à u n si 
hau t p r i x , l 'avait p e u t - ê t r e pour su iv i pendant 
des mi l l e s , à travers ces marais que vous savez ; 
et q u ' a p r è s l ' avoir pris et p r é p a r é de son m i e u x , 
i l avait d û fa i re encore des centaines de mi l les 
pour l 'apporter au m a r c h é ! J 'aimerais autant, j e 
l 'avoue, entendre quelque m a î t r e sot se p la indre 
de l'aspect mesquin de la galerie du Louvre q u ' i l 
v ient de pa rcour i r sans bourse d é l i e r ; ou vo i r u n 
connaisseur de la m ê m e force , se lamenter de la 
perte de son s h i l l i n g , tout en p romenan t son 
i l lus t re personne à travers les salles de l ' A c a d é 
mie royale de Londres , ou dans toute autre collec
t i o n ar t is t ique d'une éga l e valeur. 

« M a i s revenons à notre h i s to i r e . 
«Le vol de ce pic e s t p a r t i c u l i è r e m e n t g r a c i e u x ; 

ra rement le pro longe- t - i l plus de cent verges d 'un 
t r a i t , si ce n'est l o r squ ' i l l u i f au t traverser quelque 
grande r i v i è r e . Alors i l d é c r i t de profondes cour
bes ; d 'abord ses ailes s 'ouvrent de toute leur 
largeur , puis i l les re fe rme, pour renouveler 
b i e n t ô t son p remie r e f fo r t d ' i m p u l s i o n . Le pas
sage d 'un arbre à l 'autre , quand m ê m e la dis
tance serait de plus de cent pas, s 'accompli t d ' un 
seul mouvemen t ; et l ' on d i ra i t que l'oiseau se 
balance entre les deux cimes, tant ses ondu la 
t ions sont é l é g a n t e s . C'est à ce m o m e n t q u ' i l 
é t a l e toute la b e a u t é de son p lumage, et charme 
les yeux. Jamais, tant q u ' i l est sur ses ailes, i l 
ne pousse aucun c r i , sauf dans la saison des 
amours ; mais en t o u t temps, d è s q u ' i l vient de 
se poser, on entend sa voix si remarquable . 
Gr impan t soit contre le t ronc des arbres, soit le 
long des branches, dont i l gagne t o u j o u r s le 
sommet , i l avance par petits sauts, et chacun est 
a c c o m p a g n é d'une note claire , a i g u ë , et n é a n 
moins assez p la in t ive , q u i se prolonge au lo in , 
quelquefois à un demi -mi l l e , et re ten t i t comme 
le fausset d 'une c lar inet te . C'est une sorte de 
pait, pait, pait, o rd ina i remen t r é p é t é par t rois 
fois de suite et si souvent, que de toute la j o u r 
n é e , c'est à peine si l 'oiseau reste u n momen t 
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Fig. 13. Le Campéphile princier. 

silencieux. Cette habitude l u i devient funeste, 
car elle révèle sa présence à ses. ennemis, et si 
l 'on cherche à le d é t r u i r e , ce n'est pas, comme 
on le suppose, parce qu ' i l ferait mourir les ar
bres, mais parce qu ' i l est bel oiseau, et parce que 
la riche peau qui l u i recouvre le c r âne forme un 
ornement pour l 'habit de guerre de nos Indiens, 
et le sac à balles des pionniers et des chasseurs. 
Les voyageurs de tous pays recherchent aussi 
beaucoup la partie s u p é r i e u r e de la tè te et le 
bec du mâle . Lorsqu'un steam-boat s 'a r rê te à 
l 'un de ces lieux que, dans le pays, on appelle 
wooding places (un dépôt de bois), i l n'est pas 
rare de voir des é t r ange r s donner un quart de 
dollar pour deux ou trois têtes de ce pic ; souvent 
j ' a i pu admirer des baudriers de chefs indiens 

e n t i è r e m e n t recouverts de becs et de huppes de 
cette e spèce , et j ' a i r e m a r q u é qu'alors on y 
mettait un t rès -hau t prix. 

« A u printemps, ces oiseaux sont les premiers 
à faire leur n i d , parmi tous les autres de leur 
t r ibu . Je les ai vus occupés à percer leur t r o u dès le 
commencement de mars. Ce t rou , du moins d'a
p rès ce que j ' a i pu observer, est toujours ouvert 
dans le tronc d 'un arbre vivant (d 'habitude un 
f r ê n e ) , et à une grande hauteur de terre. Les pics 
ont bien soin d'examiner la si tuation p a r t i c u l i è r e 
de 1 arbre et l ' inclinaison du tronc : d'abord parce 
q u i s p r é f è r e n t un l ieu r e t i r é ; ensuite parce 
qu ils cherchent à garantir l 'ouverture de l ' e . u 
durant les pluies battantes. A cet effet, i l s com
mencent en généra l à creuser i m m é d i a t e m e n t 
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Fig. lti. Le Mélanerpe à tête rouge. 

au-dessous de la j o n c t i o n d 'une grosse branche 
avec le t ronc . Le t r o u est d 'abord condui t h o r i 
zontalement, sur une longueur de quelques p o u 
ces; puis , à pa r t i r de là , d i rec tement en bas, et 
non en spirale, comme certaines gens se l ' i m a 
ginent . Suivant les cas, la cav i t é est plus ou moins 
p ro fonde ; parfois elle n'a pas plus de dix pouces; 
d'autres fo is , au contra i re , elle a une é t e n d u e de 
p r è s de trois pieds. J'ai p e n s é que ces d i f f é r e n c e s 
provenaient de la n é c e s s i t é plus ou moins pres
sante q u ' é p r o u v e la femel le de d é p o s e r ses œ u f s ; 
et j ' a i aussi c r u r e c o n n a î t r e que plus l 'oiseau 
é t a i t v ieux , plus son t r o u s ' e n f o n ç a i t dans l ' i n t é 
r i eu r de l 'arbre. L e d i a m è t r e de ceux que j ' a i 
e x a m i n é s pouvai t ê t r e de sept pouces en dedans, 
bien que l ' e n t r é e , pa r fa i tement ronde, n ' e û t 
jus te que la largeur suffisante pour laisser passer 
l 'oiseau. 

« L e m â l e et la femel le t ravai l lent sans r e l â c h e 
à avancer ce t r o u , l ' un se tenant en dehors pour 
encourager l 'autre pendant q u ' i l p ioche, et pour 
le remplacer a u s s i t ô t , quand i l est f a t i g u é . Je me 
suis doucement a p p r o c h é de plusieurs arbres oh 
des pics é t a i e n t ainsi t o u t entiers à leur t rava i l ; 
et ci1, v appuyant m a t ê t e , j e pouvais fac i lement 

CkLim. 

d is t inguer chaque coup de bec. En deux occa
sions d i f f é r e n t e s , ma p r é s e n c e les effraya ; ils 
s ' e n v o l è r e n t et ne revinrent p lus . 

« L a p r e m i è r e ponte est g é n é r a l e m e n t de six 
œ u f s , d 'un blanc pu r . I ls sont d é p o s é s sur de 
menus copeaux, au f o n d de la c a v i t é . Les pe
t i ts s 'habi tuent à g r i m p e r au dehors, une q u i n 
zaine de j o u r s , au m o i n s , avant de prendre 
leur vo l vers un autre arbre. Ceux de la se
conde c o u v é e f o n t leur appar i t ion vers le m i l i e u 
d ' a o û t . 

a Dans le K e n t u c k y et l ' Ind iana , i l n 'y a d ' o r d i 
naire qu 'une c o u v é e par saison. Les jeunes ont 
d 'abord le p lumage de la femel le ; seulement, ils 
n 'on t pas la h u p p e ; mais elle pousse rap idement , 
et vers l 'automne elle est a c c u s é e , sur tout chez 
les femelles. Les m â l e s , à la m ê m e é p o q u e , n 'on t 
qu 'une l é g è r e l igne rouge sur la t ê t e ; ce n'est 
qu 'au pr in temps qu ' i l s r e v ê l e n t toute la richesse 
de leur p lumage, et leur accroissement n'esl c o m 
plet q u ' à la d e u x i è m e a n n é e ; mais , m ê m e alors, 
on les dist ingue encore t r è s - a i s é m e n t des i n d i v i 
dus q u i sont plus v ieux. 

« Leu r n o u r r i t u r e consiste p r inc ipa lemen t en 
hannetons, larves et gros vers. Cependant les 

I V — 319 
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raisins ne sont pas plutôt m û r s dans nos forê t s , 
qu'ils se jet tent dessus avec avidi té . J'en ai vu 
de suspendus par les ongles à des branches de 
vigne, dans la position que prend si souvent la 
m é s a n g e ; le corps tendu en bas, ils s'allongeaient 
tant qu'ils pouvaient, et semblaient atteindre la 
grappe avec une grande satisfaction. On en voit 
aussi sur les plaque miniers, mais seulement 
lorsque leurs frui ts sont devenus tout à fait 
mous. 

« Ces oiseaux ne font aucun tor t au blé n i 
aux frui ts des vergers, bien que, dans les jeunes 
plantations, ils s'attaquent quelquefois aux ar
bres qu'on a protégés d'une enveloppe, et qu'ils 
en d é t a c h e n t des lambeaux d 'écorce . Rarement 
ils s'approchent de terre, et p r é f è r en t , en tout 
temps, les sommets des plus hauts arbres. S'ils 
découvren t quelque gros tronc mort , à moi t ié 
gisant et b r i sé , ils se je t tent dessus et le tra
vaillent avec une telle vigueur, qu'en peu de 
jours ils l 'ont presque e n t i è r e m e n t démol i . J'ai 
vu les restes de quelques-uns de ces antiques 
monarques de nos forê ts ainsi m inés , et d'une 
façon si s ingu l iè re , que le tronc chancelant et 
h a c h é semblait n ' ê t r e plus soutenu que par 
l ' énorme tas de copeaux qui l 'entourait à sa base. 
Leur bec est si puissant, et ils en frappent avec 
tant de force, que d'un seul coup ils enlèvent des 
morceaux d 'écorce de sept à hu i t pouces de long, 
et peuvent, en c o m m e n ç a n t à l ' ex t rémi té d'une 
branche sèche , la dépoui l le r sur une é t e n d u e de 
vingt ou trente pieds, dans l'espace de quelques 
heures. Pendant tout ce temps, ils ne cessent de 
sautiller en descendant peu à peu, la tê te d i r i 
gée en haut, et la tournant de droite et de gau
che, ou bien l 'appliquant contre l 'écorce, pour 
reconna î t re où les vers sont cachés . Gela fai t , ils 
recommencent de plus belle à piocher, et entre 
chaque coup éclate leur c r i retentissant, comme 
s'ils prenaient un vi f plaisir à l'ouvrage. 

« Lorsque les jeunes ont qu i t t é leurs parents, 
ces derniers se tiennent g é n é r a l e m e n t par cou
ples. La femelle est toujours plus bruyante que le 
mâle et moins craintive ; leur mutuel attachement 
dure toute la vie. Sauf le cas où ils creusent le 
trou qui doit recevoir leurs œ u f s , ils n'attaquent 
presque jamais les arbres vivants, que pour se 
procurer de la nourr i ture , et ils les débar rassen t 
en m ê m e temps des insectes nuisibles. 

« Plusieurs fois j ' a i vu le mâle et la femelle se 
retirer ensemble, pour passer la nui t , dans le 
m ê m e c i e u x o ù , longtemps auparavant, ils avaient 
élevé leurs petits. Us y rentrent ordinairement 
quelques instants après le coucher du soleil. 

« Si l 'un de ces oiseaux est blessé et qu' i l 
tombe à terre, i l gagne i m m é d i a t e m e n t l 'arbre 
le plus r a p p r o c h é , y grimpe aussi lestement 
qu ' i l peut, et ne s ' a r rê te qu'aux de rn i è r e s bran
ches, où i l réussi t , en g é n é r a l , à se cacher t rès-
bien. I l monte le long de l 'arbre en ligne spirale, 
en faisant toujours entendre son éc l a t an t pait-
pait. Mais i l devient silencieux, du moment qu'i l 
a t rouvé une place où i l se croi t en sû re t é . Quel
quefois ses pattes s'accrochent si for tement à l 'é
corce, qu ' i l y reste c r a m p o n n é des heures entières, 
m ê m e après la mor t . Quand on veut le prendre 
à la main, ce qui n'est pas sans quelque danger, 
i l frappe avec violence et blesse cruellement avec 
son bec et ses ongles, qu i sont t rès -a igus et très-
for ls . En se d é f e n d a n t ainsi, i l pousse un cr i la
mentable, et qu i v é r i t a b l e m e n t fa i t p i t i é . » 

C a p t i v i t é . — Wi l son essaya de garder un 
c a m p é p h i l e princier en cap t iv i t é , mais i l trouva 
que l ' expér ience avait ses d i f f i cu l t és . I l avait af
faire à un vie i l oiseau, dont on s 'é ta i t e m p a r é à la 
suite d'une blessure. I l poussait des cris comme 
un petit enfant, et ces cris i n s p i r è r e n t une telle 
frayeur au cheval de Wi l son , que celui-c i vit ses 
jours m e n a c é s . Quand Wi l son traversa les rues 
de W i l m i n g t o n avec son captif, toutes les femmes 
coururent aux fenê t re s pour savoir d ' où prove
nait cet horr ib le bru i t , et notre naturaliste eut 
à soutenir, devant l ' hô te l , tout un assaut de ques
tions. I l m i t l'oiseau dans sa chambre, et le quitta 
pour aller soigner son cheval. A son retour, en\i-
ron une heure a p r è s , i l trouva le campéphi le 
travaillant à sa l iber té . I l avait g r i m p é le long de 
la f enê t r e , et en avait presque complè t emen t 
pe rcé les montants. Dés i reux de le dessiner, et 
pour éviter toute évas ion , Wi l son l'attacha avec 
une cha îne à une forte table de bois de mahogoni. 
I l sortit un instant, pour chercher à manger. En 
revenant, i l entend du dehors son campéphi le 
travaillant à nouveau, et i l constata, en entrant, 
que la table ne tenait plus que sur t rois pieds. 
Pendant que Wilson le dessinait, l'oiseau l u i fit 
plusieurs blessures; i l montra tant de fierté, 
tant d'amour de la l iber té , que l ' i l lus t re natura
liste f u t plus d'une fois t en t é de le rapporter 
dans la fo rê t . I l refusa toute nour r i tu re , et 
mouru t au bout de trois jou r s . 

II. LES MÉLANERPÉS - MELANERPI, 

Lie Heherspechte. 

Caractères. — Les mélanerpés, ou pics-geais, 
se font moins remarquer par leur tail le que par 
la b e a u t é de leur plumage. Ils ont le corps v i -
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goureux, la t ê t e fo r t e , le cou cour t . L e rouge 
et le no i r ou le rouge et le blanc sont les cou 
leurs dominantes du p lumage . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les es
p è c e s qu i appar t iennent à ce groupe habi ten t 
les deux A m é r i q u e s . 

LES MÉLANERPES — MELANERPES. 

Caractères. — Les mélanerpes ont un bec 
d r o i t , plus large que hau t à la base, à a r ê t e dor 
sale b o m b é e , à bords fo r t emen t rentrants , m u n i 
de quatre saillies p a r a l l è l e s q u i naissent au-des
sus et au-dessous des narines, se t e rminen t vers 
le m i l i e u de sa longueur , et sont s é p a r é e s les unes 
des autres par des rainures ; les tarses de la lon
gueur d u doig t m é d i a n , y compr i s l ' o n g l e ; les 
q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s é g a l e s entre 
elles, et les plus longues; la queue a r rond ie ; l 'œi l 
e n t o u r é d 'un cercle d é p o u r v u de p lumes . 

LE ME'LANERPE A TETE ROUGE — MELANERPES 
ERYTHROCEPHALUS. 

Der Rolhkopf. 

Caractères. — Le mélanerpe à tête rouge (fig. 
14) est l ' e s p è c e la plus connue d u genre. I l a la 
t ê t e et le cou d ' un rouge v i f ; le dos, les ailes et la 
queue d 'un n o i r f o n c é ; les r é m i g e s secondaires, 
le c roup ion et le ventre d 'un blanc é c l a t a n t ; 
l 'œi l b r u n ; le bec et les pattes d 'un no i r b l e u â 
t re . La femel le est u n peu plus peti te et a des 
couleurs moins vives que le m â l e . Les jeunes ont 
la t ê t e , le c o u , le dos et la po i t r ine oc re -brun , 
s e m é s de taches circulaires d ' un b r u n n o i r ; les 
r é m i g e s pr imaires d ' un b r u n no i r , les secon
daires d 'un blanc r o u g e â t r e , b o r d é e s de b r u n 
no i r vers leur e x t r é m i t é ; les rectrices d 'un 
b r u n no i r f o n c é . Cet oiseau a 25 cent, de long 
et 47 cent, d 'envergure; la longueur de l 'ai le est 
de 13 cent. , celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m é l a n e r pe 
à t ê t e rouge habite t o u t le n o r d de l ' A m é r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — «Il n 'y a dans 
toute l ' A m é r i q u e d u N o r d aucun oiseau q u i soit 
mieux c o n n u , j e crois, que le m é l a n e r p e , d i t 
W i l s o n . Son p lumage t r i co lo re , ses habitudes de 
des t ruc t ion , son grand nombre l ' on t r endu f a m i 
l i e r à chaque enfant . » D ' a p r è s le p r ince de 
W i e d , on en vo i t p e r c h é s sur toutes les haies, 
suspendus aux branches ou aux troncs de tous 
les arbres, o u b i en g r impan t au tour des racines, 
et cherchant des insectes. 

« O n peut , d i t A u d u b o n , le regarder comme 

u n oiseau s é d e n t a i r e aux É t a t s - U n i s . On le ren
contre pendant tout l 'h iver dans les É t a t s d u Sud, 
et i l y niche en é t é ; cependant la p lupa r t des m é 
lanerpes nous qu i t t en t en septembre, et voyagent 
la n u i t . I l s volent haut au-dessus des arbres, en 
bandes nombreuses, mais dans lesquelles chaque 
i n d i v i d u se compor te d 'une f a ç o n i n d é p e n d a n t e ; 
on d i ra i t une a r m é e en d é r o u t e . Us f o n t en
tendre des cris p e r ç a n t s , comme pour s'encou
rager mu tue l l emen t . A u x p r e m i è r e s lueurs de 
l 'aurore, i ls s 'abattent sur le sommet des arbres 
mor t s , à l ' e n l o u r des plantat ions, et ils y restent 
jusqu 'au coucher d u sole i l , o c c u p é s à chercher 
leur n o u r r i t u r e . Quand l 'heure est venue, ils 
s'envolent, l ' un a p r è s l ' aut re , et reprennent le 
cours de leur voyage. 

« Le moqueur e x c e p t é , j e ne connais pas d ' o i 
seau plus gai, plus j oyeux que le m é l a n e r p e . 
Toute sa vie n'est que plais i r . Pa r tou t i l t rouve de 
la n o u r r i t u r e en abondance ; par tout i l rencontre 
des endroits convenables pour l ' é t a b l i s s e m e n t 
de son n i d . Les petits t ravaux q u i l u i incomben t 
ne l u i sont qu 'une nouvelle source de p l a i s i r ; i l 
ne travail le que pour se p rocurer quelque f r i a n 
dise bien a p p é t i s s a n t e ou pour se cons t ru i re une 
demeure, q u i sera aussi le berceau de ses œ u f s 
et de sa f a m i l l e . Quoique l ' h o m m e soit son plus 
redoutable ennemi , i l ne le c ra in t pas. L o r s q u ' i l 
est p e r c h é sur une palissade, le long d ' un che
m i n ou a u p r è s d'une p lan ta t ion et qu 'on s'ap
proche de l u i , i l gagne lentement le c ô t é op
posé de la palissade, se cache, regarde p r u 
demment , comme pour se d é r o b e r au r ega rd . 
Passe-t-on t r anqu i l l emen t , i l r e p a r a î t a u s s i t ô t au 
haut de la palissade, et chante, comme pour se f é -

, l i c i t e r d u s u c c è s de sa ruse. Va-t -on vers l u i , i l 
s'envole sur un p ieu vois in de la palissade, chante 
de nouveau, et semble provoquer son adversaire. 
Souvent , i l ar r ive p r è s des maisons, g r impe aux 
murs , f rappe les chevrons, pousse u n c r i , puis 
redescend dans le j a r d i n , et y cueil le les f ru i t s 
les plus savoureux q u ' i l a pu d é c o u v r i r . 

« Je ne consei l lerai à personne d'abandonnei 
u n verger aux m é l a n e r p e s ; non-seulement ils 
mangent des f r u i t s , mais ils en d é t r u i s e n t encore 
u n t r è s - g r a n d nombre . Les cerises ne c o m m e n 
cent pas encore à roug i r qu ' i l s accourent d é j à ; 
ils a r r iven t de tous les c ô t é s , de plusieurs milles 
à la ronde, et d é p o u i l l e n t u n arbre c o m p l è t e 
ment . L ' u n d'eux arr ive : a p e r ç o i t - i l une cerise, 
i l lance son c r i d 'appel , hoche la queue , baisse 
la t ê t e , et à l ' ins tant cueil le le f r u i t . E s l - i l ras
sas ié , i l p r end encore une ou deux cerises dans 
son bec et va les por te r à ses petits. 
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« I l est impossible d'estimer le nombre de ces 
oiseaux que l 'on voit dans le courant d'un é t é ; 
mais je puis assurer en avoir t u é , en un seul 
jour, une centaine sur le m ê m e cerisier. Outre 
les cerises, ils mangent les poires . les pêches , 
les pommes, les figues, les mûres et m ê m e les 
pois. Je ne parlerai pas des dégâts qu'ils cau
sent dans les maisons, ne roulant pas trop char
ger leur acte d'accusation, car ils ont aussi leurs 
bonnes qua l i t és . Us ont une façon toute singu
lière de cueil l i r les pommes; ils enfoncent vigou
reusement dans le f r u i t leur bec ouvert, le cueil
lent, s'envolent ensuite sur un arbre ou sur 
quelque palissade, et là le divisent et le mangent 
à loisir. Us ont encore un autre d é f a u t , celui de 
dévore r les œuf s des petits oiseaux. Us visitent 
les nids ar t i f ic iels , disposés pour les cypsél idés 
et les hirondelles bleues, et pénè t r en t m ê m e dans 
les pigeonniers. 

« Mais, quelques méfa i t s dont ils se rendent 
coupables, ils sont toujours gais. Us n'ont pas 
apaisé leur f a i m , qu'ils se r éun i s sen t en petites 
bandes, à l ' ex t rémi té des branches de quelque 
arbre mort , et font de là la chasse aux insectes ; 
ils se laissent tomber sur eux d'une hauteur de 
h u i l à douze brasses, exécu ten t les mouvements 
les plus hardis, puis, leur proie cap tu rée , ils 
reviennent à leur ancienne place, en poussant un 
joyeux cr i de tr iomphe. Souvent deux d'entre 
eux se pourchassent de la façon la plus divertis
sante : tout en décr ivant dans l 'air des courbes 
gracieusement o n d u l é e s , ils déploient toute la 
splendeur de leur plumage , et charment vive
ment le spectateur. Pour passer d'un arbre à 
l'autre, ils ne l'ont guè re qu'un bond. Us ouvrent 
les ailes, descendent obliquement, puis, arr ivés 
près du tronc, ils s 'élèvent lentement. En g r i m 
pant, ils montent, ils descendent, ils vont de 
côté , sans aucune diff icul té apparente; mais ils 
descendent rarement la tête en bas, comme le 
font d'autres pic idés . Quand ils vont d 'un arbre 
à l 'autre, c'est souvent, pourrait-on croire, 
dans l ' intention d'attaquer un de leurs sembla
bles. Mais celui-ci , grâce à son agil i té , sait tou
jours éviter son adversaire , en tournant autour 
de l'arbre avec une incroyable rap id i t é . 

« I l est rare de trouver un nid nouvellement 
construit ; d'ordinaire, ils se servent d'anciens 
nids, qu'ils dé foncen t un peu et qu'ils agrandis
sent l égè remen t . Us nichent dans des troncs d'ar
bres morts. On trouve souvent de dix à douze 
nids sur le m ê m e arbre, quelques-uns à peine 
c o m m e n c é s , d'autres un peu plus profonds, 
d'autres enfin t e rminés . Je n ai jamais vu aucun 

nid de m é l a n e r p e sui un arbre encore vert. Dans 
la Louisiane et au Kentucky, le m é l a n e r p e a deux 
couvées par an ; i l n'en a qu'une dans les États 
du centre. La femelle pond de deux à six œ u f s , 
blancs, translucides. T a n t ô t le n id est à peine à 
six pieds au-dessus du so l , t a n t ô t i l est aussi 
élevé que possible. » 

D 'après Wi l son , les jeunes m é l a n e r p e s ont un 
terrible ennemi dans la couleuvre noire (coluber 
constrictor). Ce serpent gr impe au haut des ar
bres les plus é l e v é s , p é n è t r e dans le n id du mé
lanerpe, en dévore les œuf s ou les petits encore 
sans dé fense , sous les yeux des parents et mal
gré leurs cris d'angoisse; puis, pour d igé re r , i l 
se couche mollement dans le n i d , enroulé sur 
l u i - m ê m e . Souvent un enfant, au risque de se 
casser le cou , grimpe à un arbre pour dénicher 
des m é l a n e r p e s ; mais quel est son ef f ro i , quand, 
e n f o n ç a n t sa main dans le n i d , i l saisit non de 
petits oiseaux, mais ce terr ible serpent 1 

LE MÉLANERPE FOURMILIER — MELANERPES 
j FOIIMICIPORUS. 

Der Sammelspecht. 

Caractères. — Le mélanerpe fourmilier ou 

collectionneur m é r i t e aussi de fixer notre at
tention. I l a le dos noir ; le f ront , une tache sur 
les r é m i g e s primaires, le bord interne des rémi
ges secondaires et le croupion noirs ; le haut de la 
tête rouge-vif ; la gorge noire, e n t o u r é e d'un 
cercle jaune-soufre; la poitr ine et les flancs 
blancs, rayés longi ludinalement de no i r ; l'œil 
jaune ; le bec et les pattes noirs. I l a 25 cent. 
de long ; la longueur de l 'aile est de 14 cent., 
celle de la queue de 6. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 
J remplace le m é l a n e r p e à tê te rouge dans la Ca-
, l i fornie et au Mexique. 

SIicurs, habi tudes et r é g i m e . — « Le méla
nerpe f o u r m i l i e r , d i t Heermann , est le plus 
bruyant et le plus commun de tous les p ic idés que 
l 'on trouve en Californie. On le voit t ranquil le
ment p e r c h é sur une des plus hautes branches 
d'un arbre, lorsque tout à coup i l s 'é lance, 
poursuit un insecte, le saisit , puis revient à la 
place qu ' i l occupait, pour recommencer un ins
tant ap rès le m ê m e m a n è g e . En automne, i l 
emploie une grande partie de son temps à per
cer des trous dans l ' écorce des pins et des c h ê 
nes; dans chacun de ces trous, i l enfonce un 
gland, et tellement bien q u ' i l faut un certain ef
for t pour le retirer. Souvent, à la suite de ce tra
vail , le tronc entier d'un vigoureux c o n i f è r e pa-
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r a î t c o m m e couver t de clous de bronze. Ces 
glands servent à n o u r r i r , pendant l ' h iver , non-
seulement le m é l a n e r p e , mais encore les é c u 
reu i l s , les souris, les geais, q u i d é c o u v r e n t ces 
cachettes. » 

K e l l y con f i rme p le inement cette r e l a t ion . « En 
enlevant l ' é c o r c e d 'un arbre , d i t - i l , j e remarquai 
qu 'e l le é t a i t toute c r i b l é e de trous, dont le dia
m è t r e d é p a s s a i t ce lu i que p rodu i t une balle de 
carabine; i ls é t a i e n t aussi r é g u l i e r s que si on 
les avait fai ts avec u n compas. Plusieurs é t a i e n t 
r empl i s de glands. J'avais d é j à o b s e r v é plusieurs 
fois la m ê m e chose sur d'autres arbres, mais, 
croyant que c ' é t a i t l 'ouvrage de quelque i n 
secte, je ne m ' e n é t a i s g u è r e o c c u p é . Cette fois , 
la p r é s e n c e de glands, que le vent ne pouvait y 
avoir a m e n é s , me d é c i d a à en rechercher l ' o r i 
gine. U n de mes amis me rend i t a t ten t i f à un 
vol de m é l a n e r p e s , o c c u p é s à ramasser leurs pro
visions d 'hiver ; je les vis alors passer leur é t é à 
se pourvo i r de n o u r r i t u r e pour la mauvaise sai
son. Je les observai souvent , m o i t i é vo lan t , 
m o i t i é g r i m p a n t , tourner autour d 'un arbre ; 
j ' a d m i r a i plus d'une fois comment ils essayaient 
d 'enfoncer u n gland. Ils s'y prenaient à diverses 
reprises, j u s q u ' à ce qu ' i ls eussent t r o u v é u n t r o u 
de d imens ion convenable. Us faisaient p é n é t r e r 
le gland par son e x t r é m i t é a i g u ë et l ' e n f o n ç a i e n t 
ensuite à coups de bec; puis , ils s'envolaient 
pour al ler en chercher u n autre . Dans ce t ravai l , 
i ls f o n t preuve d 'un tact é t o n n a n t ; ils ne c h o i 
sissent que des glands sains et de bonne q u a l i t é . 
Celui q u i ramasse des glands pour les r ô t i r , en 
prend tou jour s u n cer ta in nombre de creux ou 
de g â t é s ; t r è s - s o u v e n t , les plus beaux en appa
rence , sont r o n g é s par u n ver ; l ' I nd i en l u i -
m ê m e , dont les sens sont le plus e x e r c é s , y est 
souvent t r o m p é ; mais dans tous ceux que j ' a i 
t r o u v é s e n f o n c é s ainsi dans les arbres, je n'en ai 
pas r e n c o n t r é un seul q u i r e n f e r m â t le moindre 
germe de des t ruct ion. 

« Quand les m é l a n e r p e s f o u r m i l i e r s sont t r è s -
o c c u p é s à amasser des glands , on peut p r é d i r e 
de la neige pour u n temps procha in . T a n t q u ' i l 
n'a pas n e i g é , i ls ne touchent pas à leurs provi
sions; ils ne le f o n t que quand le sol est couvert 
de neige. I ls mangent alors les glands qu ' i l s ont 
a m a s s é s , en se contentant d'en ouvr i r l ' é c o r c e 
sans les re t i re r d u t r o u où ilsles ont e n f o n c é s . » 

III . LES PiCÉS — P1CI. 

Die Buntspechte. 

Caractères. — Les picés peuvent être consi
d é r é s c o m m e les g r impeurs les plus par fa i t s ; ils 
sont trapus, de ta i l le moyenne ou pe t i t e ; leur 
bec est à peu p r è s de la longueur de la t ê t e ; 
quelques e s p è c e s n 'ont que t rois do ig t s , et l eur 
p lumage est no i r , s e m é de blanc, avec d u rouge 
ou d u jaune sur certaines part ies . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pices 
sont r é p a n d u s sur toute la surface de la terre, 
sauf le centre et le sud de l ' A f r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils v ivent à 
peu p r è s exclusivement sur les arbres et ne des
cendent à terre qu 'except ionnel lement . 

LES PICS — PICUS. 

Die Buntspechte. 

Caractères. — Les pics ont un bec droit, de 
moyenne longueur , aussi haut que large à la 
base, à a r ê t e t r è s - a n g u l e u s e , à sillons l a t é r a u x 
plus r a p p r o c h é s des bords mandibulai res que du 
sommet d u bec; des ailes obtuses, la t r o i s i è m e 
r é m i g e é t a n t la plus l o n g u e ; des tarses cour ts , 
en part ie e m p l u m é s ; une queue longue et cu
n é i f o r m e . Leur t ê te est d é p o u r v u e de longues 
plumes f o r m a n t huppe. 

LE PIC EPEICHE — PICUS MAJOR. 

Der Buntspecht, dtr Rolhspecht. 

Caractères. — Le pic épeiche, grand pic, pic bi
garré, pic rouge{p\. X X ) , de quelques auteurs , est 
l ' e s p è c e la plus connue de cette f a m i l l e . I l a le dos 
noi r , le ventre d 'un jaune sale; le f r o n t m a r q u é 
d'une bande j a u n â t r e ; les c ô t é s d u c o u , une 
grande tache scapulaire, des bandes au travers 
des ailes, blancs ; le d e r r i è r e de la t ê t e et le bas-
ventre d 'un beau rouge -ca rmin ; une raie noire , 
descendant de la racine du bec sur les cô t é s du 
cou ; l 'œi l rouge-b run ; le bec gr i s -de-p lomb 
c l a i r ; les pattes g r i s - v e r d â t r e . 

La femel le n'a po in t l 'occiput rouge. Les j e u 
nes ont le sommet de la t ê t e rouge-carmin . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pic é p e i -
che habite toute l 'Europe et la S i b é r i e j u squ ' au 
Kamtschatka . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I l recherche 
les grandes f o r ê t s , mais on le t rouve aussi d a m 

1 les bouquets de bois, au m i l i e u des champs, h* 
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hiver, i l arrive jusque dans les jardins. I l p ré fè re 
les forêts de pins à toules les autres. En é té , i l , 
demeure dans un espace assez restreint; en au- j 
tomne et en hiver, i l é tend le cercle de ses pé 
régr ina t ions , et vit alors en société des grimpe- ( 

reaux, des mésanges et des roitelets. En é té , i l ne 
souffre aucun de ses semblables auprès de l u i ; 
dès qu ' i l en entend un dans son voisinage, i l ac
court pour le chasser. Dans ses voyages, i l de
meure toujours près des arbres, et évi te de f r an 
chir en volant des espaces découver ts . 

Le pic épe iche est, comme le di t Naumann, 
for t , vigoureux, leste, agile et hard i ; et à ces 
qua l i t és , i l j o in t la b e a u t é . «C'es t un spectacle 
superbe, quand le temps est beau, de voir ces ; 

pics se poursuivre d'arbre en arbre, grimper le 
long des branches, se chauffer au soleil, dont 
les rayons font resplendir leurs couleurs. Pres
que tou jours , ils sont en mouvement; ils ani
ment merveilleusement les sombres forêts de 
pins. D Leur vol est s a c c a d é , b ruyant , assez ra
pide; toutefois, ils ne franchissent ordinaire
ment d'une t ra i te , qu'un faible espace. A terre, 
ils sautillent avec maladresse, aussi n'y descen
dent-ils que rarement. T rè s - souven t , ils se per
chent sur la plus haute branche d'un arbre et 
font entendre leur cr i : pick pick ou kik kik. 
Comme tous les autres p ic idés , ils passent la 
nu i t dans des troncs d'arbres creux; c'est là aussi 
qu'ils se ré fug ien t quanu ils sont blessés. Ils ne 
vivent pas en bonne intelligence avec leurs sem
blables ; et, bien qu'on les rencontre souvent en 
compagnie d'autres oiseaux, on ne peut les dire 
sociables. Ils ne contractent pas ami t ié avec les 
grimpereaux, les mésanges , les roitelets, qu'ils 
semblent guider, mais q u i , en réal i té , leur sont 
au moins indif férents . Ils ne peuvent souffrir 
qu 'on leur dispute leur nourr i ture . Les épeiches 
sont de tous les picidés ceux qu'on attire le plus 
facilement en imi tant le brui t qu'ils font en f rap
pant aux arbres. A u printemps, su r tou t , on est 
sûr de les voir arriver, car la jalousie les anime 
alors; mais, m ê m e en été et en automne, ils 
viennent tout aup rè s du chasseur qu i reproduit 
ce bru i t , grimpent aux branches, cherchent par
tout où se trouve leur r ival . Les femelles, sous ce 
rapport, se comportent comme les m â l e s ; 
preuve évidente qu'ils sont p o u s s é s , non par la 
jalousie seule, mais par le désir de garder pour 
eux seuls leur terri toire de chasse. 

Le pic épeiche se nourr i t d'insectes, de leurs 
œ u f s , de leurs larves, de f ru i t s durs et de baies. 
Mon père , et a p r è s lui Naumann, se basant sur 
leurs observalions, assurent qu ' i l ne mange pas 

de fourmis, et q u ' i l ne nour r i t pas ses petits avec 
leurs larves ; Gloger, par contre, dit avoir t u é , en 
hiver, un p ic-épeiche dont l'estomac n ' é t a i t entiè
rement rempl i que de grandes fourmis des bois. 
D 'après mon p è r e , c'est le pire ennemi du sca
rabée du p i n ; pour s'en emparer , i l d é c o r t i q u e 
les arbres. « J'ai souvent obse rvé cela avec plai
sir, d i t - i l . I l grimpe autour des troncs dont l 'é
corce se fendille ; i l enfonce son bec et sa langue 
sous l 'écorce ; i l fend celle-ci lorsqu ' i l ne peut ar
river autrement aux insectes qu i s'y cachent. Sou
vent, j ' a i e x a m i n é les morceaux d ' é co rce qu ' i l 
avait d é t a c h é s , et je les ai toujours t r o u v é s minés 
par les insectes. I l mange aussi q u a n t i t é de che
nilles nuisibles aux arbres. C'est un excellent 
gardien des fo rê t s , i l devrait ê t r e admirablement 
p ro t égé . » 

« Lorsqu ' i l frappe contre une petite branche, 
d i t Naumann, on le voit parfois cour i r aussi tôt 
de l 'autre côté , pour pouvoir y prendre les 
insectes q u ' i l a eff rayés par ses coups de bec. 
Ces insectes se comportent, en effet, comme les 
vers de terre, quand la taupe fou i l l e la terre, 
ils connaissent aussi bien que le fon t ceux-ci, 
l'approche de leur ennemi mor te l . » 

Parfois, cependant, cet oiseau commet quel. 
ques méf a i t s . Ains i , en 1844, assure Wiese, on 
t i ra un pic, pour savoir ce q u ' i l apportait dans 
son bec à ses petits, et on y trouva une jeune 
mésange encore pr ivée de plumes. Pareil méfa i t 
doit cependant ê t re fo r t rare. Bien plus souvent, 
le pic épe iche mange des semences, notamment 
celles des pins et des noisettes. I l cueille celles-ci, 
les porte dans un t rou q u ' i l a c r e u s é dans un 
arbre, à cet effet, et le bouche. Souvent, on le 
voit suspendu à une pomme de p i n , et fo r t oc
cupé à l 'attaquer; mais plus souvent encore, i l 
enlève tout le cône , le porte sur une branche, et 
en arrache tranquil lement les semences. « Lors
qu ' i l a envie de graines de p i n , d i t mon p è r e , 
i l creuse sur la face s u p é r i e u r e d'une branche 
un trou suffisant pour y faire tenir la mo i t i é d'un 
cône de p in ; puis, i l vole sur l 'arbre, prend le 
cône de p in par sa tige, la coupe et le place 
dans son t rou , la pointe en l 'a i r . 11 le saisit alors 
avec ses doigts de devant, et frappe le sommet à 
coups de bec, pour en faire sauter les écail les 
et pouvoir en prendre les semences. En trois ou 
quatre minutes, le tout est m a n g é ; i l va en 
chercher un autre, et ce n'est que quand i l l'a 
r appor t é , qu ' i l jette par terre les d é b r i s du pre
mier . I l ne mange d'ailleurs jamais toutes les 
graines, ne dépoui l le pas le cône aussi c o m p l è 
tement que le fai t le bec-cro isé . I l continue ce 



L E P I C É P E I G H E T T E . 63 

m a n è g e pendant presque tou te la j o u r n é e , et 
sur le m ê m e arbre . J 'a i dans ma f o r ê t u n p in , 
où u n é p e i c h e demeure souvent pendant p l u 
sieurs semaines. Vers le m i l i e u d ' a o û t , i l com
mence à manger des graines, b ien qu'elles ne 
soient pas encore m û r e s , et en hiver , c'est pres
que sa seule n o u r r i t u r e . Son bec, à ce moment , 
est couvert de r é s i n e ; tandis que chez d'autres 
e s p è c e s , i l est souvent sou i l l é de te r re . » 

Le p ic é p e i c h e ne f a i t pas preuve de beaucoup 
de p e r s é v é r a n c e quand i l cons t ru i t son n i d . 11 
en commence p lus i eu r s , avant d 'en t e r m i n e r 
u n , et souvent i l en cherche u n q u i ai t d é j à 
servi ou que d'autres aient a b a n d o n n é . L ' e n t r é e 
du n id est t r è s - é t r o i t e , et t ou t jus te suffisante 
pour que l 'oiseau puisse entrer et sor t i r . L a ca
vi té a g é n é r a l e m e n t 33 cent, de p rofondeur ; la 
chambre où sont d é p o s é s les œ u f s , a des parois 
t rès - l i sses ; le f o n d est recouvert de copeaux. 
L ' accoup lemen t est p r é c é d é de longs é b a t s , 
car, d 'o rd ina i re , deux m â l e s se disputent une 
femel le . « I ls tournent au-dessus des arbres, d i t 
m o n p è r e , en d é c r i v a n t de grands cercles. L ' u n 
est-il f a t i g u é , i l se pose sur quelque branche 
s è c h e et fa i t entendre sa vo ix ; à peine a - t - i l 
c e s s é , que l 'autre l ' i m i t e . Cela dure des heures 
e n t i è r e s . L ' u n d'eux a p e r ç o i t - i l la f e m e l l e , i l 
accourt a u p r è s d'elle et l ' u n et l 'autre se pou r su i 
vent, se pourchassent en c r ian t : kaech kaeck-
kaeck, kick kick. L 'au t re m â l e v ien t de les en
tendre et arr ive à son tour . Alors les cris augmen
tent , et les deux r ivaux suivent la femel le ou f o n 
dent l ' u n sur l 'autre , et ainsi de suite, j u s q u ' à 
ce que l ' u n d'eux, r e s t é vainqueur , mette Tautre 
en f u i t e . » 

Chaque c o u v é e est de quatre ou c inq , rare
ment de six œ u f s , pet i ts , a l l o n g é s , à coqui l le 
mince , à g ra in f i n , d 'un blanc l u s t r é . Les deux 
sexes les couvent a l te rna t ivement pendant qua
torze ou seize j o u r s . Les petits, au m o m e n t de 
leur naissance, sont e n t i è r e m e n t nus, la ids , i n 
fo rmes . Leurs parents les é l è v e n t avec amour ; 
ils poussent des cr is d'angoisse quand quelque 
danger les menace , et ne s ' é l o i g n e n t jamais d u 
n i d . Lorsque les jeunes ont pris l eu r essor, i ls 
demeurent encore avec eux et les nourrissent 
j u s q u ' à ce qu ' i l s soient c o m p l è t e m e n t à m ê m e 
de se suf f i re . 

Les pics é p e i c h e s sont quelquefois la proie 
des é p e r v i e r s et des autours ; mais, dans la f o r ê t , 
i ls é c h a p p e n t à ces ennemis par la r a p i d i t é avec 
laquelle i ls g r i m p e n t aux arbres et se cachent dans 
des t rous . Les belettes et les é c u r e u i l s d é t r u i s e n t 
souvent l eur p r o g é n i t u r e . Lorsqu ' i l s voient u n 

de ces derniers s 'approcher de leur n i d , d i t 
Naumann , ils le poursuivent en poussant des 
cris d'angoisse. » 

C a p t i v i t é . — Le pic é p e i c h e est t r è s - a m u s a n t en 
c a p t i v i t é , et s 'habitue fac i lement à son nouveau 
r é g i m e . J 'en ai g a r d é pendant plusieurs mois , en 
leur donnant la p â t é e des grives, et je les aurais 
c o n s e r v é s plus l o n g t e m p s , si j 'avais pu leur 
f o u r n i r plus de graines. Us vivent en t r è s - b o n s 
rapports avec les autres oiseaux, et charment 
leur m a î t r e p a r l e u r g r â c e , leur a g i l i t é , leur p é 
tulance, leurs cris joyeux , l eur é l é g a n c e et leur 
b e a u t é . 

LE PIC EPE1CIIETTE — FICUS M IN OR. 

Der Kleinspechi. 

Dans les forêts de la plaine, où dominent d'au
tres essences que les c o n i f è r e s , le pic é p e i c h e 
est r e m p l a c é par le pic mar (picus médius) et par 
le pic é p e i c h e t t e , la plus petite de toutes les es
p è c e s e u r o p é e n n e s . 

C a r a c t è r e s . — L é p e i c h e t t e ou petit pic d i f f è r e 
de son c o n g é n è r e par son bec c o u r t , peu c o n i 
que; sa queue ar rondie , à plumes obtuses, et 
par les couleurs de son p lumage . L e m â l e a le 
f r o n t g r i s - j aune ; le sommet de la t ê t e rouge-
c a r m i n ; le haut du dos n o i r ; les ailes r a y é e s de 
n o i r et de b l a n c ; le bas d u dos blanc, r a y é de 
no i r ; les joues blanches, s é p a r é e s de la gorge 
par une raie no i re q u i descend sur les c ô t é s du 
cou ; la face i n f é r i e u r e du corps grise, avec des 
raies longi tudinales noires sur les c ô t é s ; les rec
trices m é d i a n e s noires ; les l a t é r a l e s b l a n c h â 
tres, r a y é e s de no i r . L a femel le n'a pas la t ê t e 
rouge, et les jeunes ont le m ê m e plumage que 
la femel le , mais la couleur en est encore plus 
sombre. L 'œ i l est d 'un jaune r o u g e â t r e ou rouge-
feu , b run-c la i r chez les jeunes ; le bec gris-de-
p l o m b , à c r ê t e dorsale et à pointe noi res ; les 
pattes sont g r i s -de -p lomb. Cet oiseau a 17 cent. 
de l o n g , et de 30 à 32 cent, d 'envergure; la 
longueur de l 'aile est de 8 cent. , celle de la queue 
de 6. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pic é p e i 
chette habite toute l 'Europe et l 'Asie centrale. 
Radde l 'a t r o u v é dans l ' î le d 'Onon. A u sud, on 
le rencontre encore en G r è c e et en Espagne; i l 
est probable qu 'on doi t aussi le rencontrer dans 
le nord-ouest de l ' A f r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le pic épe i 
chette est c o m m u n en Europe , dans les plaines 
couvertes d'arbres f r u i t i e r s ; i l est t r è s - r a r e dans 
les montagnes. Ce n'est po in t un oiseau voya-
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geur, et on le rencontre toute l ' année dans la 
cont rée où i l s'est reprodui t ; cependant i l est 
erratique et descend jusque dans les basses r é 
gions des montagnes. Ces d é p l a c e m e n t s ont lieu 
en automne et au printemps, du mois de sep
tembre ou d'octobre jusqu'au mois d 'avri l . I l 
évite les forêts composées exclusivement de coni
fères . Établi dans un certain domaine, i l le par
court en entier plusieurs fois par j o u r ; c'est ce 
que l'on constate surtout l 'hiver, lorsque la chute 
du feuillage le met plus à découver t qu'en é té . 
Le centre de ce domaine est d é t e r m i n é par 
quelque tronc d'arbre creux, où l'oiseau vient 
passer la nuit . Dans ses pé régr ina t ions , i l évite 
de s'aventurer dans les endroits où i l ne trouve
rait pas pareille retraite. D'après Naumann, i l 
est souvent forcé de dép lace r violemment les 
mésanges ou les moineaux qu i se sont é tabl is 
avant l u i dans ces trous. Comme i l s'abandonne 
au repos plus tard qu'eux, i l trouve ces demeu
res dé jà occupées , et i l ne peut y péné t re r sans 
combat. 

L 'épe ichet te est, d 'après Naumann, un des pics 
les plus vifs et les plus agiles. I l grimpe avec 
promptitude le long des arbres, tourne autour 
des troncs, descend m ê m e quelques pas mais 
toujours la tête en haut ; i l court le long de bran
ches qui ont à peine un doigt d 'épaisseur , ou s'y 
suspend à leur face in fé r i eure . I l frappe les ar
bres, et montre autant d'adresse que ses congé 
nères pour creuser des trous propres à la n i d i f i 
cation ; i l recherche cependant les endroits où 
le bois est le plus mou. Sur les vieux chênes , i l 
niche assez souvent dans des trous, à la face 
in fé r ieure de branches presque horizontales. 
Parfois, i l se tient en travers sur une petite bran
che, comme les autres oiseaux, et dans ce cas i l 
f léchit fortement les pattes. D'un naturel t rès-
querelleur, i l ne souffre aucun de ses semblables 
auprès de l u i . On le voi t , comme ses c o n g é n è 
res, a c c o m p a g n é souvent de grimpereaux, de 
mésanges , de roitelets, qui le suivent, sans qu ' i l 
paraisse s ' inquié ter de leur p résence . I l n'a pas 
peur de l 'homme, et le laisse approcher de très-
près , avant de s'enfuir. Son cr i peut se rendre 
par : kick ou kick; la note en est haute ou faible 
et t r a înan te . Parfois, i l r épè te ce cr i à plusieurs 
reprises, ce qui arrive surtout quand i l se pose 
sur un arbre. I I crie beaucoup quand le temps 
est beau, et principalement à l 'époque des pa
nades. Le mâle ronfle comme les autres pics, 
mais moins fortement et sur un ton plus élevé'. I 

Pendant la saison des amours, qui commence ! 
au mois de mai, le pic épe ichet te se fait remar- 1 

querparses cris, son agitation cont inuel le ; c'est 
une é p o q u e de combats entre deux m â l e s , qui 
se disputent une femelle, ou entre deux couples, 
qui , tous deux, veulent occuper le m ê m e t rou . I l 
niche à une assez grande hauteur du sol, sur un 
vieux c h ê n e creux ou, à dé fau t , sur un arbre 
f ru i t i e r . La construction de son n id l u i cause 
beaucoup de fatigue; aussi choisit-i l presque tou
jours un endroit où une vieil le branche est cas
sée, et dont le bois est ve rmoulu à l ' i n t é r i eu r . 
L'ouverture du n id est c i rcu la i re , elle n'a pas 
plus de 5 cent, de d i a m è t r e , et conduit dans une 
cavité d'environ 17 cent, de profondeur . Lep ic 
épe iche t t e commence plusieurs nids avant d'en 
terminer u n , ce qu i rend plus d i f f i c i l e la décou
verte de ses œ u f s . I l f a u t , pour y parvenir, sui
vant le conseil de Paessler, guetter le m â l e quand 
i l apporte à manger à sa femelle. Chaque couvée 
se compose de cinq à sept œ u f s , petits, d'un 
blanc l u s t r é , quelquefois p a r s e m é s de petits 
points rouges. Le m â l e et la femelle les couvent 
alternativement pendant quatorze j o u r s ; tous 
deux é lèvent leurs petits, et les gardent avec eux 
longtemps encore ap rè s qu'i ls ont pris leur 
essor. 

Le pic épe iche t t e se nourr i t exclusivement d'in
sectes; m ê m e en hiver, son estomac n'est abso
lument rempl i que de leurs d é b r i s . I l d é t r u i t en 
grande q u a n t i t é les fourmis , les a r a i g n é e s , les co
léoptères et leurs œ u f s . « I l rend donc de grands 
services, et non-seulement dans les f o r ê t s , mais 
encore dans les vergers, » d i t Naumann. I l grimpe 
sans cesse aux arbres, frappe contre leurs bran
ches, et mange cont inuel lement ; quand on l 'ou
vre, on trouve son estomac b o u r r é d'une quan
t i té incroyable d'insectes nuisibles. 

Heureusement, i l est moins exposé que les au
tres pics à ê t re vict ime de la rage de destruction 
de certaines personnes; i l att ire moins la vue, et 
celui qui a appris à le c o n n a î t r e , ne peut que le 
prendre en ami t i é . Sa confiance, i l est v ra i , l u i 
fai t courir plus d 'un danger. L u i aussi arrive 
quand on imi te le b r u i t q u ' i l fa i t en frappant 
aux arbres ; mais i l faut savoir l ' im i t e r parfaite
ment, pour pouvoir l 'a t t i rer par ce moyen. 

C a p t i v i t é . — Personne encore nesembleavoir 
songé à garder cet oiseau en cage. Je ne doute 
pas, par ce que j ' a i pu voir , qu'en le soignant et 
en le nourrissant bien on ne puisse le conserver 
facilement; sa g r â c e , son é l é g a n c e , d é d o m m a 
geraient pleinement son m a î t r e des peines q u ' i l 
pourrai t l u i donner. 
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Fig. 15. Le 

L E S A P T E R N E S — APTERNUS. 

Die Dreizehenspechte. 

Caractères. — Les apternes ont le bec droit, 
presque aussi l o n g que la t ê t e , plus large que 
h a u t , à bords l a t é r a u x droi ts , à a r ê t e dorsale 
anguleuse à faces l a t é r a l e s é c h a n c r e e s dans 
la d e r n i è r e m o i t i é ; t rois doigts seulement, les 
deux a n t é r i e u r s à peu p r è s é g a u x entre eux, le 
p o s t é r i e u r u n peu plus l o n g , et tous plus courts 
que le tarse ; des ailes moyennes et obtuses, 
la q u a t r i è m e r é m i g e é t a n t plus longue que les 
au t res ; une queue conique, à rectrices m é d i a 
nes pourvues de tiges t r è s - r o i d e s et pointues . 
Le p lumage ressemble à ce lu i des autres pics 
b i g a r r é s , avec la t ê t e p l u t ô t j aune que rouge . 

L'APTERNE TRIDACT YLE — APTERNUS 
TRIDACTYLUS. 

Der Dreizehenspecht. 

Caractères. — L'apterne tridactyle, ou pic à 
trois doigts,a le dos n o i r ; le ventre blanc-sale ; le 

BûEHM 

Gécine vert. 

front marqué d'une raie noire, tachée de blanc; 
le sommet de la t ê t e d 'un j a u n e - d o r é c l a i r ; une 
bande blanche, plus ou moins t a c h é e de no i r , 
c o m m e n ç a n t au-dessus de l 'œi l , se r é u n i s s a n t à 
l 'occ iput avec une pareil le bande q u i vient d u 
cô té o p p o s é , et descend le long du m i l i e u du dos; 
la ligne naso-oculaire noire ; i l en est de m ê m e 
d'une autre l igne p a r a l l è l e à celle-ci , q u i part de 

la racine du bec et descend sur les cô t é s du cou ; 
les plumes des flancs va r i ées de taches dispo
sées en s é r i e s transversales et l ong i tud ina le s ; 
les r é m i g e s et les rectrices externes noires , à 
bandes blanches; les rectrices m é d i a n e s e n t i è 
rement noires ; l 'œi l gris-perle ou blanc-d'argent; 
le bec gris-de-plomb c la i r avec la pointe n o i 
r â t r e ; les pattes g r i s -de-p lomb f o n c é . Cet oiseau 
a 25 cent, de long et 38 cent, d 'envergure; la 
longueur de l 'ai le est de 13 cent . , celle de la 
queue de 9 cent. 

La femel le n va pas la t ê t e jaune , mais s imple
men t t a c h e t é e de b l anc . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l n'est pas 
bien é tab l i si les apternes t r idactyles q u i vivent 

I V — 320 
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en Europe, appartiennent à une seule espèce , 
ou s'il faut séparer spéc i f iquement celui des A l 
pes de celui qui habite les contrées du Nord. Si 
l'on admet qu'ils sont tous de la m ô m e espèce, 
i l faut accorder à celle-ci, comme patrie, une 
grande partie de l 'Europe et de l 'Asie. Ce n'est 
pas à dire, pourtant, que l'apterne tridactyle se 
rencontre partout; comme le lagopède des nei
ges, i l a besoin de trouver r éun i e s certaines con
ditions. I l habite les hautes montagnes de nos 
pays et les cont rées du Nord ; entre ces deux r é 
gions, on ne rencontre plus que quelques i n 
dividus éga rés . I l n'est pas rare dans la Scandi
navie. Dans tout le Nord, on le trouve aussi loin 
que s ' é tendent les f o r ê t s ; mais, au sud du 6° de 
latitude, on ne le voit plus que comme oiseau 
voyageur. I l n'est pas rare en Finlande, en Rus
sie, en Livonie, en Courlande; i l est commun 
dans certaines parties de la S ibé r i e , et c'est, 
parmi les pic idés , l 'espèce la plus abondante à 
l 'embouchure de l 'Amour . 11 a m ê m e passé dans 
l 'Amér ique du N o r d , ou du moins i l y est re
présen té par une espèce e x t r ê m e m e n t voisine. 
On le trouve dans les Alpes, en Suisse, dans le 
Tyro l , en Carinthie, dans les Carpathes, tandis 
qu ' i l ne s 'établi t jamais dans les autres cont rées 
de l'Europe. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Là OÙ i l vi t , 
l'apterne tridactyle tient exactement la place du 
pic épeiche , dont i l a les m œ u r s et les habitudes. 
I l est aussi gai, aussi agile, aussi hardi que l u i ; 
aussi peu que l u i , i l conna î t le repos; i l a le 
m ê m e vol , la m ê m e voix; i l tambourine et bour
donne de la m ê m e façon ; i l est aussi ja loux, et 
accourt dès qu ' i l entend frapper contre un ar
bre ; comme l u i , i l se nourr i t d'insectes et de 
substances végétales . Dans la forêt , i l chasse les 
insectes, dé tache les morceaux d ' écorce sous 
lesquels ceux-ci se ré fug ien t , creuse le bois 
p o u r r i ; dans d'autres saisons, i l mange des baies 
et des graines. D'après Tschudi , i l aimerait la 
société du pic épe i che . Je ne veux pas recher
cher j u s q u ' à quel point cette assertion est fon
d é e ; je dirai seulement qu'elle ne s'accorde 
point avec ce que nous savons des habitudes des 
pics en généra l . 

La femelle pond quatre ou cinq œufs d'un 
nlanc lus t ré , dans un trou qu'elle a c reusé elle-
m ê m e . 

L E S G É C I N E S — GECINUS. 

Die Grûnspechte. 

Caractères. — Les gécines, qu'on nomme 
aussi chloropics ou pics verts, ont une taille assez 
forte, un corps é l ancé , un bec u n peu conique, 
à quatre pans peu nettement m a r q u é s , à crêle 
dorsale l é g è r e m e n t i n c u r v é e ; des pattes fortes, 
t e rminées par quatre doigts; des ailes arrondies, 
dont les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s dépas
sent les autres en longueur ; une langue très-
longue. Leur plumage est g é n é r a l e m e n t vert, 
avec le ventre n u a n c é d'une teinte plus claire. 
Les plumes de la t ê te ont une couleur vive, et 
sont souvent p ro longées en forme de huppe. 

D 'après Reichenbach, les géc ines ont un sque
lette faible, ce qui indique peu de force. Leur 
c râne est plus a l longé q u ' i l ne l'est chez les au
tres pic idés ; les ve r t èb re s dorsales ont des apo
physes ép ineuses s u p é r i e u r e s larges, serrées les 
unes contre les autres. Le c a r a c t è r e t i r é de l 'u
n i fo rmi t é plus ou moins c o m p l è t e du plumage 
reste n é a n m o i n s le plus saillant, car les gécines 
ne forment pas, eux non plus , un groupe bien 
nettement d é l i m i t é . 

LE GÉCEXE VERT — GECINUS VIRIDIS. 

Der Grùnspecht. 

Caractères. — Le gécine vert, pic vert des au
t e u r s ^ . 15), qu i r e p r é s e n t e ce groupe dans nos 
con t rées , a le dos d 'un beau vert j a u n â t r e , le ven
tre d'un vert c l a i r ; la face noi re ; le sommet de 
la t ê t e et la nuque d 'un gris c e n d r é , varié de 
rouge ca rmin ; le croupion jaune c l a i r ; une ligne 
qui passe au-dessous de la j oue , rouge chez le 
mâle , noire chez la femelle ; les r é m i g e s d'un 
brun-noir terne, m a r q u é e s de taches transversa
les j a u n â t r e s ou d'un blanc b r u n â t r e ; les rectri
ces d'un gris vert, rayées de noi r . Les jeunes ont 
le dos gris vert, t a c h e t é de blanc ; le ventre 
b l a n c h â t r e , t a c h é de noir . L ' œ i l , b l a n c - b l e u â t r e 
chez les adultes, est gr is-foncé chez les jeunes. Le 
bec est gris-de-plomb sale, à pointe no i r e ; les 
pattes sont gris-de-plomb v e r d â t r e . Cet oiseau a 
33 cent, de long et 55 cent d 'envergure; la lon
gueur de l'aile est de 19 cent., celle de la queue 
de 12. H 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gécine 
vert habite l 'Europe et une grande partie du 
nord-ouest de l'Asie ; i l doi t probablement se 
trouver dans les pays de l 'A t las . I l f a i t d é f a u t 
en Egypte, bien que mon p è r e , Naumann , Glo-
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ger et d'autres auteurs pensent le cont ra i re . D u 
cô lé d u no rd , on le rencontre jusqu ' en Laponie . 
I l est t r è s - c o m m u n dans certaines parties de 
l ' A l l e m a g n e ; dans d'autres, par contre , c'est 
tout au plus si on en vo i t parfois lors de ses 
courses d 'hiver . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les excur
sions d u g é c i n e ver t ont l i eu d è s que les jeunes 
sont devenus i n d é p e n d a n t s , et ce n'est qu 'au p r i n 
temps suivant que commence la p é r i o d e des 
amours ; mais elles ne sont nu l l emen t r é g u l i è r e s , 
n i quant à la saison , n i quant à leur é t e n d u e ; 
dans certains hivers , les g é c i n e s verts ne voya
gent po in t ; dans d'autres, i ls parcourent un t r è s -
g r and espace. 

On ne peut pas d i re que le g é c i n e ver t soit un 
oiseau forestier. T r è s - r a r e dans les f o r ê t s de 
c o n i f è r e s , i l est plus c o m m u n dans celles où do
minen t d'autres essences; mais i l p r é f è r e les en
droi ts o ù des bouquets de bois al ternent avec 
des l i eux d é c o u v e r t s . Dans la saison des amours , 
i l demeure aux environs de son n i d ; en hiver , 
lo rsqu ' i l n 'abandonne pas la c o n t r é e , i l parcour t 
un d is t r ic t assez é t e n d u , mais chaque soir , i l 
cherche quelque t r o u pour y passer la n u i t . On 
le vo i t alors demeurer pendant plusieurs mois 
dans les j a rd ins , t o u t p r è s des habitat ions, et ve
n i r jusqu 'au m i l i e u des maisons. J 'en ai l o n g 
temps o b s e r v é u n q u i passait toutes ses nui ts 
dans le clocher de l ' ég l i se de m o n vil lage na ta l ; 
un autre avait fa i t sa demeure d 'un n id a r t i f i c i e l , 
d i s p o s é dans notre j a r d i n pour loger des é t o u r -
neaux. 

Le g é c i n e vert a autant de g a i e t é et de v ivac i té , 
de ruse et de prudence que les autres p i c i d é s . 
Comme eux, i l est sans cesse en mouvement ; i l 
g r impe aussi b ien qu 'eux, et marche bien mieux . 
Souvent on le voi t à terre , saut i l lant avec agi
l i t é . Son vol est b ruyant , fo r t ement o n d u l é , et d i f 
f è r e en cela de ce lu i des autres p i c i d é s . Sa voix 
est c la i re et retentissante; son c r i : gluck, q u ' i l 
r é p è t e à plusieurs reprises, ressemble à un éc l a t 
de r i r e ; son c r i de tendresse est guck gaeck ou 
kipp; son c r i d'angoisse est rauque et d é s a g r é a 
ble . I l ne t ambour ine pas, comme le fon t les 
pics ; du m o i n s , n i m o n p è r e n i Naumann ne 

l ' on t entendu. 
Son genre d é v i e ressemble tou t à fa i t à celui de 

^ ses c o n g é n è r e s . Dès que la ro sée d u m a t i n com
mence à d i s p a r a î t r e , i l qui t te sa retrai te et se 
met à pa rcour i r son domaine . Tan t que l ' a 
m o u r ne le transporte pas, i l s ' i n q u i è t e peu de 
son c o n j o i n t ; i l va sol i ta ire , d 'un arbre à l 'autre, 
avec assez de r é g u l a r i t é pour qu 'on puisse l 'at

tendre s û r e m e n t au passage. I l visite les arbres, 
en c o m m e n ç a n t par le p ied et s ' é l evan t le l ong 
du t ronc ; rarement , i l monte dans les branches. 
S'approche-t-on de l 'arbre o ù i l se t i e n t , i l se 
glisse rap idement du cô té o p p o s é à l 'observateur, 
puis i l avance de temps en temps la t ê t e et re
garde; s ' i l se c ro i t o b s e r v é , i l g r impe plus haut , 
puis tou t à coup i l s'envole, et se voyant alors en 
s û r e t é , i l manifeste son conten tement par u n c r i 
c la i r et joyeux . Son ac t iv i t é est t r è s - g r a n d e j u s 
que vers m i d i . E n une m a t i n é e , i l visite plus 
d'une centaine d'arbres, et chasse dans plusieurs 
f o u r m i l i è r e s . I l f rappe moins les t roncs que ne le 
f o n t les autres p i c i d é s ; mais souvent, par contre , 
i l creuse des trous profonds dans les charpentes 
des maisons et dans les murs d 'argi le . E n é t é , 
a p r è s la fenaison, i l cour t sur le so l , y chassant 
les vers et les larves. E n h iver , i l vole aux en
droits d é c l i v e s , où le soleil a f o n d u la neige, et y 
cherche les insectes q u i s'y sont c a c h é s . I l n'est 
poin t d i f f i c i l e pour sa n o u r r i t u r e ; mais i l p r é f è r e 
à tout les f o u r m i s rouges et i l se hasarde souvent 
l o in dans les champs pour en t rouver . I l n 'aime 
pas beaucoup les substances v é g é t a l e s ; cepen
dant i l mange des sorbes, au d i re de Snel l .Son 
adresse pour prendre des f o u r m i s est plus grande 
que celle des autres p i c i d é s ; sa langue est plus 
longue, plus visqueuse, et i l s'en sert t ou t comme 
le f o u r m i l i e r f a i t de la sienne. 

A la fin de f é v r i e r , i l se rend dans la loca l i té 
où i l va se reproduire ; mais ce n'est qu 'en avr i l 
que la femel le commence à cons t ru i re son n id . 
E n mars , les deux sexes sont r é u n i s et le m â l e se 
mont re f o r t e x c i t é . P e r c h é au sommet d 'un ar
bre é l evé , i l crie souvent et f o r t , ou pourchasse 
sa femelle d'arbre en arbre . Le couple se mont re 
t r è s - j a l o u x de son domaine ; i l poursui t avec 
acharnement tout autre couple q u i voudra i t s'é
t ab l i r au m ê m e endroi t . Le g é c i n e ver t choisit 
pour nicher un arbre creux ou dont le c œ u r est 
p o u r r i . Le m â l e et la femelle y creusent un t rou , 
et le t e rminen t en moins de quinze jours . L ' o u 
ver ture en est ronde et juste suffisante pour 
donner passage à l 'oiseau, l ' i n t é r i e u r a de 25 
à 30 cent, de profondeur , et de 16 à 20 cent, de 
d i a m è t r e . Si , en le creusant, le g é c i n e rencontre 
du bois dur , i l abandonne la partie et p l u t ô t 
que de recommencer un parei l ouvrage, i l s'em
pare d 'un t r o u a b a n d o n n é par un de ses sem
blables. 

E . Servaux a é t é t é m o i n d 'un fa i t que nous ne 
saurions passer sous silence. « A la fin de l 'h iver , 
éc r i t - i l à Mulsant , j 'avais r e m a r q u é , dans une 
grande p r o p r i é t é de M o n t m o r e n ç y , deux pics 



68 L E S G R I M P E U R S . 

(gecinus viridis) qui avaient c o m m e n c é à creuser 
leur n id dans un o r m e , à environ 4 pieds 
du sol. Yers le mil ieu de mai, pensant, à juste 
raison, qu'ils devaient avoir des œ u f s , j ' app l i 
quai une échel le et moulai le long de l'arbre, 
mais impossible d' introduire mon bras dans 
l 'ouverture ; l'arbre était trop é p a i s , et le 
t rou était profond de 50 cen t imè t res environ. 
J'essayai mais en vain , et pendant plus d'une 
demi-heure, d'arriver aux œufs, soit à l'aide 
d'une branche enduite de glu, soit avec une 
cuiller en étain recourbée . E n f i n , lassé de mes 
tentatives infructueuses, je me décidai à bou
cher l ' en t rée du nid , avec cette espérance que, 
peu t -ê t re pressée de pondre, la femelle dépose
rait ses œufs (ainsi que je l 'ai observé plusieurs 
fois) dans un trou d'arbre des environs. 

« Je ne m'occupais plus des pics et je ne pen
sais déjà plus à eux, lorsque le soir, vers quatre 
heures, passant dans cette m ê m e al lée, j 'entends 
frappera coups redoublés sur l 'orme que j'avais 
qui t té le matin. Je m'avança i avec p récau t ion , 
et j ' a p e r ç u s , c r a m p o n n é à l 'arbre et frappant 
sans interruption, juste à la hauteur du fond du 
n id , c'est-à-dire à cinquante cen t imè t r e s plus 
bas que l 'ouverture, un pic qu i , tout p réoccupé 
de son opéra t ion , ne me vit pas et me laissa ap
procher jusqu'au pied de l 'arbre; i l s'envola 
alors, et grand f u t mon é t o n n e m e n t , lorsque 
j 'entendis continuer, mais i n t é r i e u r e m e n t , dans 
l'arbre, le m ê m e bru i t que j'avais entendu au 
dehors. É v i d e m m e n t j 'avais en f e rmé la femelle 
dans le n id , sans m'en douter, et la pauvre bête 
couchée sur sa couvée n'avait pas donné signe 
de vie le mat in , lors de mes tentatives pour l u i 
enlever ses œufs . 

« J'appliquai de nouveau l 'échelle contre l'ar
bre et je collai mon oreille à l 'endroit où les 
coups de bec arrivaient sans a r r ê t et avec une 
préc ip i ta t ion qui indiquait le désir de l iber té 
que devait éprouver a p r i sonn i è r e ; je fis du 
brui t , elle s 'ar rê ta , mais un instant après elle 
r e c o m m e n ç a de plus belle. De son cô té , le 
mâle n 'é ta i t pas res té inactif, je vous assure, car 
l 'écorce de l'arbre étai t fortement en t amée sur 
une largeur de 5 à 6 cent, et sur une profon
deur de plus de 2 cen t imè t r e s . Inut i le d'a
jouter que ce commencement de trou corres-
dait juste à celui que la femelle commença i t à 
l ' in tér ieur . 

« L a captivité forcée que j'avais imposée bien 
involontairement à la pauvre femelle avait du ré 
assez longtemps, et après m 'ê t re bien assuré du 
fait que je viens de vous raconter je retirai la 

pierre que j'avais mise le mat in pour boucher 
l ' en t rée du n i d ; la femelle s 'é lança i m m é d i a t e 
ment, mais je la saisis au passage pour l'exami
ner avec at tent ion; elle é ta i t , comme vous devez 
le penser, e x t r ê m e m e n t farouche, t rès-agitée, 
les plumes hér i s sées , le bec tout couvert de 
sciure de bois, et lorsque je la l âcha i elle poussa 
deux ou trois cris en s'envolant. É t a i t - ce la peur 
que je venais encore de l u i causer, ou p lu tô t la 
joie de la l i be r t é? 

« En quittant la maison, j e fis part au jardi
nier de ce qu i venait de m'ar r iver ; i l me plai
santa beaucoup, me disant que c 'é ta i t impossi
ble, attendu que, dans la j o u r n é e , à plusieurs 
reprises, i l avait vu les deux pics q u i frappaient 
l 'orme à l ' ex té r i eu r , et qui é ta ien t tellement oc
cupés à leur travail qu'ils le continuaient malgré 
sa p r é s e n c e . Je m'expl iquai alors l ' éno rme trou 
fait en si peu de temps , et q u i , bien probable
ment, n 'aurait pas t a r d é à o f f r i r une sortie à la 
p r i s o n n i è r e . Pour rendre la l iber té à la femelle, 
le m â l e avait eu recours à l 'obligeance d'un ca
marade, de son f r è r e p e u t - ê t r e . » 

Chaque couvée est de six à hu i t œ u f s , oblongs, 
renflés à la grosse ex t r émi t é , à coquil le lisse et 
d'un blanc lus t ré . Le mâ le et la femelle les cou
vent alternativement pendant seize ou dix-huit 
jours, le mâ le de dix heures du mat in à trois ou 
quatre heures du soir, la femelle le reste de la 
j o u r n é e . Tous deux nourrissent leurs petits. 
Ceux-ci, aussi laids à leur naissance que tous les 
autres p ic idés , croissent t r è s - r ap idemen t . A trois 
semaines, ils viennent dé jà à l ' en t rée du n id . Plus 
tard, ils grimpent le long de l 'arbre, et enfin ils 
accompagnent leurs parents dans leurs excur
sions; mais ils rentrent tous les soirs au n id . Les 
excursions vont en s'agrandissant de jour en 
j o u r ; à la fin, la famil le , toujours r é u n i e , ne re
vient plus à son ancienne demeure et passe la 
nui t dans la p r e m i è r e retraite qu'elle trouve à 
sa convenance. En octobre, les jeunes sont de
venus capables de se suffire à e u x - m ê m e s ; ils se 
séparen t et vont alors, chacun de son cô té , sans 
s ' inquié ter des autres. 

Chasse. — L e pic vert est d i f f i c i l e à prendre. Ce 
n'est que par hasard qu'on en capturera un dans 
une trappe. On réuss i t mieux en p l a ç a n t un col
let à l ' en t rée de son trou. « Dans ma fo rê t , dit 
Naumann, un pic vert s 'étai t é tabl i dans un trou 
d'un vieux peuplier . J'y gr impai avec une 
échel le , et plaçai un collet à l ' en t r ée . Caché dans 
une hutte de feuillage , je vis le pic arriver au 
c répuscu le , regarder mes p répa ra t i f s avec soup
çon , quit ter l 'arbre et y revenir plusieurs fois 
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avant d'oser se hasarder. E n f i n , i l p é n é t r a dans 
son t rou . E n sentant le lacet au tour de son cou, 
i l v o u l u t s'envoler, mais i l tomba en cr iant au 
pied de l ' a rb re ; i l é t a i t pris . Je le l â c h a i le len
demain . I l se m é f i a longtemps de l ' a rbre où cette 
aventure l u i é t a i t a r r i v é e . A p r è s plusieurs se
maines, cependant, i l r ev in t tous les soirs à son 
ancienne demeure. 

C a p t i v i t é . — « Le pic vert est si v i f , si i m p é 
tueux, con t inue Naumann , qu 'on ne peut songer 
à l 'apprivoiser l o r s q u ' i l estadulte . C'est vainement 
qu 'on l'a e s sayé ; le ma lheureux capt i f succom
bai t b i e n t ô t . D u reste, ses v igoureux coups de 
bec ont b i e n t ô t b r i s é la cage en bois où on vou
dra i t le r en fe rmer , et dans une chambre , i l 
g r impe par tout et a b î m e toutes les boiseries. On 
pou r r a i t p e u t - ê t r e apprivoiser les jeunes ; mais 
j e n 'en connais aucun exemple. » Pour m o i , j e 
ne doute pas qu 'on ne puisse habi tuer les géc i 
nes verts aussi f ac i l ement que les autres à u n 
nouveau r é g i m e , et j e compte bien en fa i re 
l'essai. 

IV. LES COLAPTÉS — COLAPT1. 

Die Kukukspechte. 

Caractères. — Sous le nom de colaptés ou 
pics-coucous, on a r é u n i les p i c idé s dont le bec 
est notablement c o u r b é , et le plumage plus ou 
moins vois in do ce lu i de l ' épe rv i e r . 

LES COLAPTES — COLAPTES. 

Die Goldspechte. 

Caractères. — Les colaptes se distinguent par 
un bec large à la base, a l l o n g é , c o m p r i m é vers 
la po in te , à c r ê t e dorsale et à bords l é g è r e m e n t 
é c h a n c r é s ; des tarses du double plus longs que 
le doigt a n t é r i e u r externe; des ailes obtuses, les 
q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s é t a n t plus l o n 
gues. 

LE COLAPTE DORÉ — COLAPTES AURATUS. 

Der Goldspecht, der Flitker. 

Caractères. — Le colapte doré (fig. 16) est 
l ' e spèce la plus connue de ce groupe. I l a les tiges 
des r é m i g e s et des rectrices d 'un jaune f o n c é ou 
rouge; le dos d 'un b r u n r o u g e â t r e , r a y é de n o i r ; 
l e s o m m e t d e la tê te et la nuque g r i s - c e n d r é ; l ' oc 
c i p u t m a r q u é d 'une bande demi -c i r cu la i r e d 'un 
rouge é c a r l a t e ; le c roupion blanc ; les suscau-
dales d 'un blanc lavé de fauve; les cô tés de la 
t ê t e et la gorge g r i s - r o u g e â t r e ; la l igne naso-ocu

laire et une large bande à la face i n f é r i e u r e d u 
cou noi res ; le reste de la face i n f é r i e u r e du corps 
blanc, p o n c t u é de no i r , chaque p l u m e é t a n t 
blanche et p r é s e n t a n t à son e x t r é m i t é une tache 
noire a r rond i e ; les r é m i g e s d 'un jaune-soufre , les 
rectrices d 'un jaune v i f , à pointe f o n c é e ; l 'œi l 
b r u n - c l a i r , la mand ibu le s u p é r i e u r e b r u n e , 
l ' i n f é r i e u r e b l e u â t r e ; les pattes d ' un gris b l eu . 
La femelle n'a pas de l igne naso-oculaire noi re . 
Cet oiseau a 35 cent, de l o n g , et 44 cent, d 'en
vergure ; la longueur de l 'ai le est de 16 cent. , 
celle de la queue de 12. 

EMst i - i ï ru t ion g é o g r a p h i q u e . — Le colapte 
d o r é se trouve depuis le Texas, dans toute l ' é t en 
due des É t a t s - U n i s , jusqu 'au nord de la Nouvel le-
Ecosse ; on l'a m ê m e r e n c o n t r é au G r o ë n l a n d . 
Le prince de W i e d d i t qu ' i l est t r è s - c o m m u n 
dans la Pensylvanie et dans Tlndiana ; i l l'est 
aussi sur les bords du Warwasch . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — W i l s o n et 
A u d u b o n nous ont fa i t c o n n a î t r e les m œ u r s du 
colapte d o r é . « A peine, d i t ce dernier , les pre
miers jours du pr in temps ont a p p e l é les oiseaux 
aux doux devoirs de la r ep roduc t ion , que de la 
cime des arbres, on entend re tent i r la voix du 
colapte d o r é , a n n o n ç a n t l ' a r r i vée de cette h e u 
reuse saison. Ce c r i est bien l 'expression d u 
pla is i r ; c'est un r i re longuement p r o l o n g é , gai 
et sonore. Plusieurs m â l e s poursu ivent une f e 
melle , s 'approchent d 'elle, baissent la t ê t e , é t a 
lent la queue, avancent, reculent , p rennent les 
postures les plus diverses, se donnent m i l l e pe i 
nes pour la convaincre de la s i n c é r i t é et de la 
violence de leur amour . L a femel le s'envole sur 
u n autre a rbre , mais suivie de u n , de deux et 
quelquefois d'une demi-douzaine de m â l e s , q u i 
r é p è t e n t à l 'envi leurs d é m o n s t r a t i o n s d 'amour . 
I ls ne combat tent pas ensemble, ils ne parais
sent m ê m e nu l l emen t j a l o u x , et quand la femel le 
semble avoir donne à l ' u n d'eux la p r é f é r e n c e , 
ils abandonnent le couple b ienheureux, et vont 
à la recherche d'une autre compagne. Aussi , tous 
les colaptes sont- i ls b i e n t ô t a c c o u p l é s . Chaque 
paire se met a u s s i t ô t à l ' œ u v r e pour creuser un 
t ronc d 'arbre, et cons t ru i re une demeure conve
nable pour elle et sa p r o g é n i t u r e . Le m â l e et la f e 
melle t ravai l lent avec ardeur, et m ê m e , semble-
t - i l , avec plais i r . Tandis que le m â l e charpente, 
la femelle se pose p r è s de l u i , et le f é l i c i t e à cha
que copeau q u ' u n coup de bec d é t a c h e . Quand i l 
se repose, elle semble l u i causer avec tendresse, 
et quand i l est f a t i g u é , elle v ien t à son aide. De 
cette f a ç o n , le n i d est b i e n t ô t su f f i samment 
c r e u s é . A lo r s , les deux é p o u x se fon t des agace-
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ries, grimpent avec une véri table joie le long 
des troncs d'arbres, tambourinent avec leur bec 
contre les branches mortes, chassent les m é l a 
nerpes qui veulent s'approcher, d é f e n d e n t leur 
nid contre les é tou rneaux pourpres, font enten
dre leurs cris et leurs rires. A u bout de deux se
maines, la femelle a pondu ses quatre ou six 
œufs , et se montre ravie de leur blancheur et de 
leur transparence. Quand tout est favorable, le 
colapte doré peut élever une nombreuse progé
niture, car i l niche deux fois par an. 

« Le vol de ce colapte est rapide et soutenu ; 
i l est saccadé, si on le compare à celui des au
tres oiseaux de la m ê m e famil le . Pour passer 
d'un arbre à un autre, i l se dirige en ligne droite, 
puis, à quelques brasses de son lieu d 'ar r ivée , 
i l s'abaisse, se pose sur le tronc assez bas, et 
grimpe rapidement. Quand i l se perche sur une 
branche, i l penche la tête et, s'il se sent en s û 
r e t é , lance son cr i bien connu, fiker. I l grimpe 
t rès-bien , dans toutes les postures que prennent 
les autres picidés . A terre, où i l descend souvent, 
i l sautille avec une grande agili té ; mais i l ne le 
fai t guè re que pour aller ramasser sur le sol une 
baie, une sauterelle, un noyau, ou bien pour 
chasser les fourmis et les autres petits insectes, 
logés dans des racines. I l aime les f rui ts et les 
baies de toute espèce. Les pommes, les poires, 
les pêches , et certaines baies qui mûr i s sen t 
dans les forêts , paraissent surtout lu i plaire. I l ne 
dédaigne pas les jeunes cé réa l e s ; en hiver i l va 
rendre visite aux meules de grain. 

« Plusieurs de ces oiseaux passent toute l 'an
née aux Etats-Unis ; d'autres é m i g r e n t en hiver, 
se dirigeant vers le sud. Us voyagent la nui t , et on 
r econna î t leurs vols au bruissement particulier 
de leurs ailes, ainsi qu'aux cris qu'ils font en
tendre de temps à autre. 

« Le raton laveur et le serpent noir sont les plus 
redoutables ennemis du colapte d o r é . Souvent, 
le premier in t rodui t dans le nid de cet oiseau sa 
patte de devant, et, s'il n'est pas trop profond, 
en retire les œuf s , qu ' i l suce avec av id i té ; sou
vent m ô m e , i l capture les adultes, occupés à 
couver. Le serpent noir mange aussi les œufs et 
les jeunes. Diverses espèces de fa lconidés pour
suivent le colapte doré au vol , mais celui-ci leur 
é c h a p p e le plus souvent, en se ré fug ian t dans 
quelque t rou. I l est for t plaisant de voir la s tupé
faction du faucon quand sa proie disparaî t subi
tement à ses regards, au moment m ê m e où i l 
a l la i t la saisir. Si le colapte ne trouve pas un 
t rou pour abri , i l gagne un arbre, et se met à d é 
cr ire autour du tronc des spirales avec une telle 

r ap id i t é , q u ' i l dé joue le plus souvent les atta
ques du rapace. 

« Beaucoup de chasseurs estiment fo r t la 
chair du colapte do ré , surtout dans les É ta t s du 
centre. De temps à autre, on voit de ces oiseaux 
sur les m a r c h é s de New-York et de Philadelphie ; 
je d i ra i , q u ' à mon goû t , la chair du colapte doré 
est for t désagréab le par l 'odeur de f o u r m i qu'elle 
exhale. » 

C a p t i v i t é . — Aucun naturaliste a m é r i c a i n ne 
para î t avoir longtemps conservé un colapte doré 
en cap t iv i té ; l'oiseau s'y habitue cependant, et 
assez bien m ê m e pour pouvoir supporter une 
t raversée . I l y a trois ans le j a rd in zoologique de 
Hambourg r eçu t quatre de ces beaux oiseaux, 
et l 'un d'eux est encore en vie. I l n'est pas dif
ficile pour sa nour r i t u re ; i l ne l'est du moins 
pas plus qu'un autre insectivore; i l se con
tente d e l à pâ tée des grives, à condit ion toutefois 
que les larves de fourmis y soient en t r è s - g r a n d 
nombre. Nos colaptes do rés se m o n t r è r e n t 
dès le débu t pr ivés et confiants ; ils ne t a r d è 
rent pas à conna î t r e leur gardien, à arriver à 
son appel, à manger dans sa main. « Pour un 
amateur, dit mon f r è r e , le colapte do ré est un 
des oiseaux les plus divertissants que l 'on puisse 
tenir en cage. On observe chez l u i toutes les al
lures ordinaires des p i c i d é s ; on constate avec 
quelle r a p i d i t é , quelle agi l i té i l gr impe aux 
branches que l 'on a p lacées dans sa cage ; avec 
quelle force, i l en fend l ' é c o r c e ; avec quelle 
sû re t é i l s'y cramponne ; on peut m ê m e é tudier 
son vol , car souvent i l essaye de voler. J'ai vu 
ces oiseaux prendre, m ê m e en dormant , leur 
position favorite. Je savais par mes observations 
sur les pics ind igènes que ceux-ci passaient la 
nuit dans des troncs d'arbres creux ; aussi fus-
je surpris de vo i r i es colaptes d o r é s , non pas se 
poser simplement sur le fond du t rou , mais s'y 
tenir c r a m p o n n é s aux parois, dans la m ê m e 
posture que lorsqu'ils gr impent : j ' e n conclus que 
ce mode de station est celui qu i l e u r e s t le plus 
naturel . 

« En 1865, nos colaptes dorés se. reproduisi
rent. C'étai t une preuve qu'i ls supportaient la 
capt ivi té aussi bien que n ' importe quel autre 
oiseau. Le printemps ne manqua pas d'exercer 
sur eux son influence. Le m â l e manifestai t ses 
sentiments en criant et e , tambourinant . Son 
en d appel é ta i t bien celui qu 'Audubon a n o t é : 
d caressait sa femelle, et se jouai t avec elle de 
m i l e f açons . Un m a t i n , le gardien trouva un 
œuf sur le fond de la cage, et quelques jours 
après un second. Malheureusement, je fus t r o m p é 
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dans m o n d é s i r d 'obtenir des peti ts . L a f e 
mel le t o m b a malade et m o u r u t . Cette m o r t f u t 
p robablement la suite d'une ponte t rop p r é c i p i 
t é e . R ien ne f u t plus touchant alors que la con
dui te du m â l e . Pendant toute la j o u r n é e , i l ne 
cessait d'appeler sa f eme l l e ; i l t ambour ina i t , 
mani fes tan t ainsi son d e u i l , comme quelque 
temps auparavant i l manifes ta i t son amour . La 
n u i t m ê m e ne l u i apportai t pas le repos. Peu à 
peu, i l devint plus calme, mais i l ne r é c u p é r a 
plus son ancienne g a i e t é , et maintenant que 
tous ses compagnons ont p é r i , i l est devenu com
p l è t e m e n t si lencieux. J 'a i r e c o m m a n d é qu 'on 
m ' e n v o y â t d'autres colaptes vivants ; mais, m a l 
g r é tous nos moyens rapides de c o m m u n i c a t i o n , 
l ' A m é r i q u e est encore bien l o i n , et j e ne sais si 
nous arriverons à pouvoir p o s s é d e r à la fo is , en 
vie, plusieurs de ces charmants oiseaux. » 

LE COLAPTE DU MEXIQUE—COLAPTJ2S MEXICANUS 

Der Kupferspecht. 

Caractères. — Dans le sud des États-Unis, 
au Texas, au Mexique, à c ô t é du colapte d o r é 
habi te une e s p è c e t r è s -vo i s ine , le colapte du 
Mexique , ou pic cuivré. Sa robe et sa l iv rée res
semblent beaucoup à celles de l ' e s p è c e p r é c é 
dente, mais les couleurs en sont plus f o n c é e s , et 
les tiges des r é m i g e s sont rouge-orange et non 
jaune-d 'or . I l a le f r o n t et le sommet de la t ê t e 
d ' un b r u n fauve, t ou rnan t au r o u g e â t r e ; le dos 
g r i s -b run , à raies noires transversales; le bas 
d u dos blanc ; les rectrices brunes, avec les 
tiges d ' un rouge orange; le menton , la gorge, le 
cou d 'un gris r o u g e â t r e c la i r ; la po i t r ine et l e 
ventre d 'un blanc r o u g e â t r e , s e m é s de taches 
rondes noi res ; l 'occiput rouge-vermi l lon , le haut 
de la po i t r ine t r a v e r s é d'une bande noire ; une 
l igne v e r m i l l o n descend sur les cô t é s de la face 
et d u cou. I l a à peu p r è s la tai l le du colapte 
d o r é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « J 'ai t r o u v é 
ce superbe oiseau, d i t le pr ince de W i e d , n o n -
seulement au Mexique , dans les montagnes r o 
cheuses de la Colombie et sur les rives de la 
Plata, mais encore dans t ou t le bassin du Mis 
souri , jusqu 'au Saskatscharran. » 

Moeurs, h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Je n 'ai pas 
f a i t m e n t i o n de cet oiseau à cause de son p l u 
mage, mais à cause de ses s i n g u l i è r e s habitudes 
et de son genre de v ie . Nous devons à Henr i de 
Saussure (1) de les c o n n a î t r e , et j e ne puis mieux 
fa i re que de le c i te r . 

(1) H de Saussure, Observations sur les mœurs de c/e-

« A p r è s ê t r e descendu du Coffre d e P é r o t e , d i t 
ce voyageur , je v is i ta i l 'ancien volcan qu 'on 
n o m m e le Pizarro. Cette s i n g u l i è r e montagne en 
pain de sucre, qu i s ' é l a n c e de la plaine de P é r o l e 
c o m m e une î le qu i s ' é lève du sein de la mer , 
f rappe tous les voyageurs par la r é g u l a r i t é et la 
g r â c e de ses contours . Mais lo rsqu 'on approche 
et lo rsqu 'on commence à gravir les pans ardus 
de cette pyramide de lave, on é p r o u v e une sur
prise inattendue à l'aspect de la curieuse végé
ta t ion qu i tapisse son sol s c o r i a c é . Cette ver
dure p â l e , qu 'on prenai t de l o i n pour celle 
des f o r ê t s , n'est due q u ' à une é t o n n a n t e quan
t i t é de petites agaves dont l ' é to i l e verte n'at
teint que 2 ou 3 pieds et les hampes 2 ou 3 
pouces de d i a m è t r e . Puis, entre ces e s p è c e s 
d 'artichauts dont les sables b l a n c h â t r e s sont 
é m a i l l é s , une grande yucca projet te sur les 
trachytes a z u r é s de la montagne son ombre i n 
suffisante, et t ien t l i eu d'arbres dans un pays où 
cette p roduc t ion de la nature est pas sée à l ' é t a t 
de p h é n o m è n e . Cette soli tude s è c h e et ar ide, 
qu 'aucun ê t r e vivant ne semblait animer , c o m 
m e n ç a i t à m' impressionner par son aspect 
morne et s i lencieux, lorsque, p é n é t r a n t plus 
avant dans ce d é s e r t h é r i s s é d ' é p i n e s , m o n atten
t ion f u t subi tement a t t i r é e sur une grande quan
t i té de pics, seuls habitants de ces l i eux d é s o l é s . 
Ce n'est jamais sans un cer ta in plais ir qu ' on re
trouve la vie a p r è s avoir parcouru des d é s e r t s 
i n a n i m é s , et depuis longtemps j e ne m ' é t a i s v u 
à pareil le f ê t e . Je m ' a p e r ç u s b i e n t ô t que le co
laptes rubricatus, si remarquable par l ' éc l a t r o u 
g e â t r e de ses ailes, é t a i t le r o i des l i eux , et, 
quoique d'autres e s p è c e s s'y fussent d o n n é r e n 
dez-vous, i l conservait incontestablement la 
palme, et par sa tai l le de beaucoup la plus 
grande, et par le nombre de ses r e p r é s e n t a n t s . 
Tous ces oiseaux, grands ou petits, se l ivra ient 
à des é b a t s ext raordinai res ; i l r é g n a i t dans toute 
la f o r ê t des a loès une grande agi ta t ion peu 
n a t u r e l l e , une ac t iv i t é i n u s i t é e ; d 'a i l leurs , la 
r é u n i o n d 'un grand nombre de pics dans un 
m ê m e l ieu avait d é j à en e l l e - m ê m e quelque 
chose d ' insol i te , parce que la nature assigne à 
ces oiseaux des m œ u r s p l u t ô t solitaires et un 
genre de vie q u i leur i n t e r d i t , sous peine de d i 
sette, d 'habiter en s o c i é t é . Aussi , l o i n de t rou 
bler les habitants a i lés d e l à savane par u n coup 
de fus i l i n t e m p e s t i f j e me blot t is sous l ' ombre peu 
h o s p i t a l i è r e d 'un yucca, et, en cu r i eux i nd i s 
cret , j 'observai sans m o t d i re ce q u i devait se 

vers oiseaux du Mexique ifiibl. univ. de Genève, Archives, 
858). 
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Fig. 16. Le Colapte doré. 

passer au mil ieu de cette r épub l ique volatile. 
« J e ne fus pas longtemps sans en péné t r e r le 

mys tè re . Les pics allaient et venaient, se portant 
un instant contre chaque plante, puis s'envolant 
presque auss i tô t . Us venaient surtout se fixer 
contre les hampes des aloès ; ils y travaillaient 
un instant, frappant le bois des coups redoublés 
de leurs becs aigus, puis ils s'envolaient contre 
des yuccas, où ils renouvelaient leur travail et 
revenaient aussi tôt à l 'aloès, pour recommencer 
encore. Je m'approchai alors des agaves, et 
j 'examinai leurs tiges, que je trouvai toutes c r i - 1 

blées de trous, placés i r r égu l i è remen t les uns 
au-dessus des autres (fig. il). Ces trous corres
pondaient é v i d e m m e n t à un vide in té r i eu r ; je 
m'empressai donc de couper une hampe et de 
l 'ouvrir , afin d'en examiner le centre. Quelle ne 
f u t pas ma surprise en y découvran t un vér i ta 
ble magasin de nourri ture. 

«Lasagac i t é que déploie l ' industrieux oiseau 

dans le choix de ce magasin et l ' a r t q u ' i l met à 
le rempli r , m é r i t e n t l ' un et l 'autre d ' ê t r e dé
crits. Après avoir f l eu r i , la plante de l'agave périt 
et se dessèche , mais elle reste longtemps encore 
fixée en terre, et sa hampe forme une perche 
verticale, dont la couche e x t é r i e u r e se durc i t en 
s échan t , tandis que la moelle i n t é r i e u r e se dé
t ru i t graduellement, et laisse ainsi dans le cen
tre de cette tige un canal qui en occupe toute 
la longueur. C'est ce canal que les pics choisis
sent pour y loger leurs provisions. Mais ces pro
visions sont e l l e s -mêmes é t o n n a n t e s par la b i 
zarrerie de leur choix; ce ne sont n i des insec
tes, n i des larves ou autres aliments animaux 
semblables à ceux que les oiseaux grimpeurs 
affectionnent et cherchent sous les écorces ; non, 
elles appartiennent exclusivement au domaine 
v é g é t a l ; ce sont des glands que nos oiseaux 
amassent pour l 'hiver dans ces greniers naturels. 
Le canal central de la hampe des agaves offre un 
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Fig. 17. Tronçon d'une 
hampe d'agave que les 
colaptes ont criblée de 
trous. 

Fig. 19. Coupe verticale 
d'un tronçon de hampe 
dépourvu de cavité 
centrale. 

i l 
I1 ',.>; 

Fig. 18. Coupe verticale 
d'un tronçon de hampe 
d'agave, montrant la 
cavité centrale et les 

glands qu'elle loge. 

d i a m è t r e juste suffisant pour laisser passer un de 
ces f r u i t s selon son plus pe t i t d i a m è t r e , en sorte 
que ces derniers s'y logent les uns à la suite des 
autres, à la m a n i è r e des graines d 'un chapelet, 
et, lorsqu 'on fend ce tube selon le sens de sa lon 
gueur, on t rouve t ou t le canal central o c c u p é par 
une s é r i e de glands {fig. 18). Cependant l 'o rdre 
n'est pas t ou jou r s p a r f a i t ; dans les agaves de 
grande d imens ion , le canal centra l est plus large, 
et les glands s'y entassent plus i r r é g u l i è r e m e n t . 

TÎBEHM. 

« Mais comment l 'oiseau s'y p rend- i l pour r em
p l i r son magasin, q u i se t rouve na tu re l l emen t 
clos de toutes parts? C'est dans la so lu t ion de ce 
p r o b l è m e que son ins t inc t p a r a î t su r tou t é t o n 
nant . I l perce à coups de bec dans la par t ie la 
plus i n f é r i e u r e de la hampe, et dans son bois p é 
r i p h é r i q u e , u n peti t t r o u rond q u i s 'ouvre dans 
la cav i té centra le . I l p ro f i t e de cette ouver
ture pour y i n t r o d u i r e des glands j u s q u ' à r e m p l i r 
la part ie d u canal s i t u é e au-dessous d u t r o u . Le 

I Y — 321 
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pic pratique alors un second trou sur un point 
plus élevé de la hampe, par lequel i l rempli t 
l'espace du canal si tué entre les deux orifices. I l 
percera ensuite un trois ième t rou , plus élevé 
encore, et i l continuera ainsi à remplir son ma
gasin de proche en proche, ju squ ' à ce qu'en s'ô-
levant i l atteigne le point de la hampe où le ca
nal, en se ré t récissant , finit par devenir trop 
étroi t pour laisser passer les glands. I l faut no
ter toutefois que ce canal de la hampe n'est n i 
assez large n i assez net pour permettre aux 
glands de le parcourir en tombant sous la seule 
influence de leur poids; l'oiseau est obligé de 
les y pousser, et, ma lg ré sa grande dextér i té , i l 
ne parvient guère à rempli r qu'une portion d'un 
ou deux pouces du vide central, ce qui l 'oblige 
de rapprocher ses trous cons idé rab lemen t , s'il 
veut opére r le remplissage complet de la hampe 
depuis le bas jusqu'au sommet. 

«Mais cet ouvrage ne se fait pas toujours avec 
une égale régula r i t é . I l est bien des hampes dont 
la moelle presque intacte offre à peine un vide 
central, et d'ailleurs la portion supér i eu re de 
ces tiges est presque toujours dans ce cas. I l faut 
alors aux pics d'autant plus d'industrie pour 
réussi r à loger leurs provisions de glands, car 
ne trouvant pas de cavités suffisantes où ils puis
sent les entasser, ils en sont rédui ts à les c réer 
e u x - m ê m e s . Dans ce but, ils percent un trou pour 
chaque gland qu'ils ont à cacher, et, après l'avoir 
percé, ils logent le gland au centre m ê m e de la 
moelle, dans laquelle ils ont p ra t iqué une cavité 
suffisante pour le recevoir. C'est ainsi qu'on 
trouve nombre de tiges où les glands ne sont 
pas entassés dans un vide central, mais logés 
chacun au fond d'un de ces trous dont la surface 
de la hampe est cr iblée (fig. 19). 

« Ce travail est rude, et occasionne à l'oiseau 
beaucoup de sueur; i l l u i faut une grande i n -
dustrie pour faire de telles provisions, mais i l 
est vrai de dire que l 'exploitation des magasins 
est ensuite d'autant plus facile. Le pic n'a plus à 
rechercher sa nourr i ture sous des couches de 
bois qu ' i l faut laborieusement briser ; i l l u i suf
fit de plonger son bec effilé dans un des orifices 
tout pra t iqués pour en extraire son dîner . I l 
semble, dans ce cas, que la nature ait pourvu no
tre oiseau de son bec solide, non plus pour aller 
chercher sa nourri ture à travers le bois, mais 
pour l 'y cacher. 

«'Les m œ u r s du colaptes rubricatus, quoique 
bien di f férentes de celles des autres pics, exi
gent cepenuant un bec identique au leur, parce 
que le bois p é r i p h é r i q u e des hampes d 'aîoës est 

d'une grande d u r e t é , et ne se laisse entamer 
qu'avec un instrument solide. Mais la patience 
que nos oiseaux dép lo ien t à r empl i r leurs maga
sins nvest pas seule à r e m a r q u e r . Lape r sévé rance 
qu ' i l leur faut pour se procurer les glands est 
peu t - ê t r e plus é t o n n a n t e encore. En effet, le Pi-
zarro s'élève au mi l ieu d 'un déser t de sable et de 
coulées de laves qui ne nourrissent aucun chêne . 
Je ne puis comprendre de quel endroit nos oi
seaux avaient a p p o r t é leurs provisions ; i l faut 
qu'ils aient été les chercher à plusieurs lieues de 
distance, peu t -ê t r e sur le versant de la Cordil
lère ! Tel est l ' ingénieux p rocédé qu'emploie la 
nature pour mettre les pics à l ' abr i des horreurs 
de la famine, dans un pays aride pendant les six 
mois d'hiver, et qu 'un ciel toujours serein dessè
che à o u t r a n c e . La sécheresse a m è n e alors la mort 
de la vie végé ta le , comme chez nous le f ro id , et 
les plantes coriaces des savanes, qui sont la sé
cheresse m ê m e , ne nourrissent plus les insectes 
nécessa i res à la subsistance des pics. Sans cette 
ressource, nos oiseaux n'auraient plus q u ' à émi-
grer ou à mour i r de f a i m . 

« Nous é t ions alors en avr i l , c ' es t -à -d i re dans 
le c i n q u i è m e ou le s ix ième mois de la saison 
morte, et les pics s'occupaient à ret irer les glands 
de leurs greniers. Tout me porte à croire que 
ce sontbienles glands m ê m e s qui leur serventde 
nourr i ture , non les larves ché t ives que ceux-ci 
peuvent renfermer, et la m a n i è r e dont ils s'y 
prennent est aussi digne de remarque que ce 
qui p r écède . Le gland lisse et arrondi ne peut 
ê t re saisi facilement par les pieds trop grands 
du pic. Alors, afin de le fixer suffisamment pour 
que le bec puisse l'entamer, l'oiseau a recours à 
un p rocédé des plus i n g é n i e u x . I l pratique, dans 
l 'espèce d ' écorce qui entoure les troncs dessé
chés des yuccas, un t rou juste assez grand pour 
y engager le gland par son petit bout, mais pas 
assez pour l u i permettre de le traverser. I l l'en
gage dans ce t rou et l 'y enfonce avec son bec, 
comme un coin dans une mortaise. Le f ru i t 
ainsi fixé, notre oiseau l'attaque à coups de bec 
et le met en morceaux avec la plus grande faci
l i té , car chaque coup de bec tend à l'enfoncer 
de plus en plus, et à le fixer davantage. Les 
troncs de bien des yuccas se trouvaient, pour 
cette raison, cr ib lés de trous, comme leshampes 
des agaves. Lorsque ces arbres pé r i s sen t , l 'é
corce qui les recouvre se d é t a c h e du tronc, et 
son é c a r t e m e n t laisse entre elle et le bois de 
1 arbre un mterstice t r è s - é t e n d u q u i , , u i - m ê m e , 
peut servir de magasin, comme le vide central 
des hampes d'agaves. Nos oiseaux, habiles à p r o 
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fi ter de cette circonstance, c r i b l e n t de t rous les 
é c o r c e s mortes , et in t rodu i sen t aussi des glands 
entre elle et le bois. Mais cette ressource ne pa
r a î t pas leur convenir beaucoup, ce q u i se c o m 
prend fac i lement , parce que, le magasin é t a n t 
t rop vaste, les glands t o m b e n t au f o n d de cette 
poche na ture l le , et les pics ne savent plus en
suite c o m m e n t les en re t i re r . Auss i , en soule
vant les é c o r c e s t r o u é e s , j e n 'y a i , en g é n é r a l , 
r e n c o n t r é que des d é b r i s de glands t o m b é s le 
l ong du bois , lorsque les pics les met ta ient en 
p i è c e s dans les trous p r a t i q u é s à l ' e x t é r i e u r . Les 
glands intacts y é t a i e n t t r è s - r a r e s . 

« Les p r o c é d é s q u i viennent d ' ê t r e d é c r i t s sont 
remarquables . Vo i l à donc u n oiseau q u i f a i t des 
provisions d 'h iver ! I l va chercher au l o i n une 
n o u r r i t u r e q u i ne semble pas a p p r o p r i é e à sa 
race, et i l la t ransporte dans d'autres r é g i o n s où 
c r o î t la plante q u i l u i sert de magasin. I l ne la 
r e c è l e n i dans le creux des arbres, n i dans les 
fentes des rochers, n i dans des cav i t és p r a t i q u é e s 
en te r re , n i dans aucun l ieu q u i semble s 'o f f r i r 
t ou t na ture l lement à ses recherches. U n ins t inc t 
puissant l u i r é v è l e l 'existence d 'une cav i t é ex i 
g u ë et c a c h é e au centre de la tige d'une plante ; i l 
y p é n è t r e en r o m p a n t le bois q u i l 'enferme de 
toutes parts, i l y accumule ses provisions avec un 
ordre pa r fa i t , et i l les loge ainsi à l ' ab r i de l ' h u 
m i d i t é , dans les condi t ions les plus favorables 
pour leur conservation, à l ' a b r i des rats et des 
oiseaux f rugivores , dont les moyens m é c a n i q u e s 
ne suffisent pas pour entamer le bois q u i les 
p r o t è g e . 

« Je ne doute pas que ces faits ne soient j u g é s 
dignes d 'a t t i rer l ' a t t en t ion des orni thologis tes , 
et j e recommande aux voyageurs de les vér i f ie r 
et d'en c o m p l é t e r l 'observation. I l faudra i t se 
rendre compte de la l oca l i t é o ù les pics vont 
r é c o l t e r les glands. I l ne c r o î t g u è r e de c h ê n e s 
que sur le versant de la C o r d i l l è r e . Or, i l y a 
p r è s de d ix lieues de ce versant au Pizarro, et 
j ' a i peine à croire que nos oiseaux a i l len t fa i re 
leurs provisions <à une distance aussi p rod i 
gieuse. I l f audra i t assister au remplissage d u 
magasin, i l f audra i t ensuite suivre l 'oiseau, et 
t â c h e r de se rendre compte si chaque pic con
serve la p r o p r i é t é des a l o ë s q u ' i l a p r é p a r é s , ou 
si des larcins mutuels a m è n e n t des rixes entre 
leurs p r o p r i é t a i r e s respectifs. 

« Plusieurs pics appartenant à des e s p è c e s plus 
faibles habi tent aussi la savane de Pizarro, mais 
j e n 'ai p u vé r i f i e r s'ils usaient d u m ê m e p r o 
c é d é . Dans une partie de la montagne , les i n 
nombrables hampes d'agaves s è c h e s é t a i e n t 

toutes t r a n s f o r m é e s enmagasins. C'est à ce d é p ô t 
g é n é r a l q u ' é l a i t due l 'aff luence des pics dans 
cette l o c a l i t é . I l est probable que pendant la 
saison s è c h e ces oiseaux se rassemblent dans les 
l ieux t r è s - f o u r n i s d'agaves, où leur n o u r r i t u r e 
est toute p r é p a r é e , et q u ' à l ' e n t r é e des pluies 
de l ' é té ils se dispersent dans les campagnes 
pour y chercher les insectes que la nature leur 
of f re alors en abondance. » 

LES GÉOCOLAPTES — GEOCOLAPTES 

Die Erdspechte. 

Caractères. — Tandis que la plupart des pi
c idés ne vivent ou du moins ne chassent g u è r e 
que sur les arbres, quelques-uns, les g é o c o -
laptes ou pics terrestres, cherchent leur n o u r r i 
ture sur le so l . 

Ces oiseaux ont le bec de la longueur de la 
t ê t e , l é g è r e m e n t c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , un peu 
r e c o u r b é , à a r ê t e anguleuse, à bord de la man
dibule s u p é r i e u r e l é g è r e m e n t r en f l é vers la base; 
des ailes assez puissantes, longues et po in 
tues, obtuses , la q u a t r i è m e penne é t a n t la plus 
longue ; la queue for te et p o i n t u e ; les tarses 
é l e v é s ; les doigts re la t ivement faibles. 

LE GÉOCOLAPTE CHAMPETRE — GEOCOLAPTES 
CAMPESTRIS. 

Der Feldspecht. 

Caractères. — Le géocolapte champêtre a 
un plumage v a r i é , mais les couleurs en sont peu 
vives. I l a le sommet de la t ê t e et la gorge noirs ; 
les joues, le cou et la part ie s u p é r i e u r e de la 
po i t r ine j a u n e - d o r é , le dos et les ailes jaune-
p â l e , r a y é e s de b r u n - n o i r ; le bas du dos, la poi
t r ine et le ventre j a u n e - b l a n c h â t r e c la i r , chaque 
p lume o f f r a n t plusieurs raies noires, transver
sales ; les r é m i g e s brunes, à tiges j a u n e - d o r é ; 
les barbes internes des r é m i g e s pr imaires , les 
barbes internes et externes des r é m i g e s secon
daires r ayées de blanc ; les rectr ices d 'un b r u n 
no i r , les barbes externes des i n t e r m é d i a i r e s , les 
barbes internes des trois m é d i a n e s é t a n t r a y é e s 
de jaune ; l 'œi l rouge-cerise f o n c é ; le bec n o i r â 
tre ; les pattes gris-sale. Les deux sexes d i f f è r e n t 
peu l ' un de l ' au t re ; cependant la femelle a des 
couleurs moins vives que le m â l e . Les jeunes 
ont des raies plus larges que les adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
semble habiter la majeure partie de l ' i n t é r i e u r c'e 
l ' A m é r i q u e du Sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — u Le gé0CC« 
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lapte c h a m p ê t r e , di t le prince de W i e d , d i f fè re j 
de toutes les autres espèces par son habitat ; i l 
ne se trouve que dans les lieux découver t s , com
p l è t e m e n t dégarnis de forêts , où ne croissent, 
au plus, que quelques rares buissons. Je ne l 'ai 
jamais vu dans les grandes forêts du voisinage de 
la côte, et ne l 'ai r encon t r é que dans les landes 
arides, brûlées par le soleil, de l ' in té r ieur des 
Sertongs, dans les provinces de Bahia et de M i 
nas. D'Azara l'a t rouvé au Paraguay. » 

Burmeister, de son cô té , avance que le géoco-
lapte c h a m p ê t r e , se trouve dans les lieux d é 
couverts, près des nids de termites. « C'étai t 
sur le versant d'un haut plateau, d i t - i l , que 
je vis les premiers. Une bande de hui t de ces 
oiseaux étai t en train de frapper contre un 
gros arbre; de temps à autre un d'eux se 
posait à terre, y marchait comme une corneille, 
et revenait ensuite à l 'arbre. Ils devaient t rou
ver là une excellente nourr i ture ; ils avaient sans 
doute surpris dans son voyage une colonie de 
termites. Ces oiseaux ne pouvaient manquer 
d'attirer bien vite mon attention. Un pic criant 
et courant à terre, étai t pour moi un spectacle 
extraordinaire. Je dis à mon fds d'en tirer un, 
ce qu ' i l f i t . En examinant le cadavre, j 'acquis la 
conviction que j'avais péné t ré dans le Campo; car 
ce n'est que là qu'on peut trouver ce singulier 
pic. » 

« Le géocolapte c h a m p ê t r e , d i t encore le 
prince de Wied , se nourr i t surtout des termites 
et des fourmis qui vivent dans ces plaines, par 
bandes innombrables. On trouve dans les landes 
et les forêts de petits monticules coniques, d'une 
argile j a u n â t r e , qui ont souvent deux mèt res de 
haut; c'est l 'œuvre des termites. Dans les lieux 
découver t s , ces monticules sont d'ordinaire un 

j peu aplatis. Aux fortes branches des arbres sont 
appendus d'autres nids, de forme arrondie, de 
couleur brun-noir ; chaque tronc de cactus en 
porte au moins u n . C'est là que le géocolapte a 
l 'habitude de se poser, et de chasser. I l se rend 
ainsi t r è s -u t i l e , en d é t r u i s a n t les insectes nuisi
bles, le fléau de tous les colons au Brés i l . Ces 
animaux voraces construisent leurs demeures 
au dessus comme au-dessous du sol, ils les éta
blissent m ê m e a u p r è s des habitations humaines; 
mais partout des ennemis nombreux leur font 
une chasse a c h a r n é e . Les fourmi l ie rs , divers pi
cidés , les grives fou rmi l i è r e s , et bien d'autres 
encore, p r ê t e n t au planteur u n appui précieux 
dans la guerre qu ' i l a à soutenir contre ces in
sectes dévas t a t eu r s . » 

De cette citation du prince de W i e d , i l résulte 
é v i d e m m e n t que c'est à tor t que d'Azara etSpix 
ont cru que le géocolap te ne gr impai t pas aux 
arbres; i l le fa i t cependant moins que les autres 
pic idés . Ses tarses t r è s - l o n g s l u i permettent plu
tôt de sauter et de marcher ; n é a n m o i n s , on peut 
le voir gr imper à la f açon des pics. I l monte le 
long des troncs de cactus; i l saute, le corps 
droi t , sur les branches horizontales, cependant 
c'est à terre qu ' i l passe la majeure partie de son 
temps. D'ordinaire, on le trouve par paires ; i l 
est probable que la troupe dont parle Burmeis
ter étai t une fami l le , c 'es t -à-dire le pè re et la 
m è r e avec leurs petits. Pour le reste, le géoco
lapte ressemble aux autres p ic idés . I l vole et 
crie comme le géc ine vert d 'Europe. 

« Son n i d , dit Burmeister, doit ê t r e parfaite
ment c a c h é , car on ne le c o n n a î t pas encore. 
11 est peu probable q u ' i l le construise sur le 
sol. » 

L E S P I C U M N I D É S — P1CUMN1. 

Die Weichschwanzspechte. 

C a r a c t è r e s . — Les p icumnidés , on pics à queue 
molle,sont t rès-voisins des pics proprement dits. 
Reichenbach les regarde comme rep ré sen t an t 
les alcédinés parmi les pics ; Cabanis les met en
tre les pics et les torcols. Ils ont le port du pic ; 
mais leur queue ne peut leur servir de point 
d'appui. Leur taille est t rès -pe t i te ; c'est à peine 
s'ils sont un peu plus grands que le troglodyte. 

n i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Lesp i cumni -
dés, dont quelques auteursfont une simplesous-

fami l l e , quoique leur queue souple les distingue 
parfaitement des p ic idés , appartiennent s u r t o u t à 
l ' A m é r i q u e du Sud. On c o n n a î t , en outre, trois 
espèces propres aux Indes et une à l 'Af r ique . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — NOUS ne 
savons r ien de p réc i s touchant les m œ u r s de 
ces oiseaux, et les renseignements que nous 
fournissent les divers auteurs ne sont nul lement 
concordants. 
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L E S P I C U M N E S — PICUMNUS. 

Die Zwergspcchte. 

Caractères. — Les picumnes ont un bec al
l o n g é , conique , d ro i t , p o i n t u , sans a r ê t e bien 
m a r q u é e , des pattes absolument c o n f o r m é e s 
comme celles des pics, n i faibles, n i petites, eu 
é g a r d à la tai l le de l 'oiseau; des ongles fo r t e 
ment r e c o u r b é s en fauci l le ; des ailes courtes, 
obtuses et arrondies, les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e 
r é m i g e s é t a n t plus longues que les autres ; une 

queue c o m p o s é e de douze pennes, courtes, m o l 
les, a r rondies ; les deux externes é t a n t t r è s - p e t i 
tes. L e u r p lumage est t r è s - m o u et les plumes 
sont peu nombreuses . 

LE PICUMNE NAIN — PICUMNUS MINUTUS. 

Der Zwergspecht. 

Caractères. — Le picumne nain, pic nain 
de quelques auteurs, a i e dos g r i s -b run , le ven
t r e r a y é en travers de blanc et de no i r ; le som
met de la t ê t e no i r , f i nemen t p o n c t u é de b l anc ; 
le f r o n t et le devant de la t ê te rouges chez le 

m â l e , p o n c t u é s de blanc chez la f emel l e ; les 
r é m i g e s d 'un b run no i r , b o r d é e s de jaune ; les 
sus-alaires de m ê m e couleur , à bo rdu re claire ; 
les rectrices noires, m a r q u é e s de larges bandes 
blanches, les l a t é r a l e s sur leurs barbes externes, 
les m é d i a n e s sur leurs barbes in te rnes ; l 'œi l 
b r u n ; la racine du bec couleur de p l o m b , avec 
l ' a r ê t e et la pointe noires ; les pattes d 'un g r i s -
de-p lomb. Cet oiseau a 10 cent, de long et 
16 cent, d 'envergure ; la longueur de l 'aile est de 
6 cent . , celle de la queue de 3. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p i cumne 
nain se rencontre assez f r é q u e m m e n t dans toutes 
les f o r ê t s des c ô t e s , depuis la Guyane j u squ ' au 
Paraguay. On le t rouve aussi t o u t a u p r è s des 
habi ta t ions . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I l v i t par 
paires en é té ; en hiver , on le rencontre par pe
tites bandes, q u i errent dans une c o n t r é e assez 
é t e n d u e . D ' a p r è s le prince de W i e d , i l a toutes 
les habi tudes des pics ; i l g r impe le l ong des 
troncs pour chasser des insectes et des larves. 
Burmeis ter est d'une op in ion tout o p p o s é e . 
D ' a p r è s l u i , le p icumne nain aurait les m œ u r s 
d u roi te le t . N i l ' un n i l 'autre de ces auteurs ne 
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confirment les assertions de d'Azara, qui avance 
que cet oiseau grimpe le long des troncs d'arbres 
et sautille d'une branche à l 'autre. 

Schomburgk a toujours r encon t ré le picumne 
nain mêlé à d'autres oiseaux, parcourant avec 
eux la fo rê t , et p é n é t r a n t souvent dans les j a r 
dins et les plantations. I l en vit une paire venir 

r é g u l i è r e m e n t près d'une branche creuse, y en
trer, en sortir ; i l ne semble pas cependant qu ' i l 
ait observé le n id . Une espèce voisine habite 
le P é r o u , et nous savons par Tschudi qu'elle 
a quatre petits par couvée . 

Ce sont là tous les renseignements que j ' a i pu 
recueill ir au sujet de ces charmants oiseaux. 

L E S T O R Q U I L L I D É S — YUNGES. 

Die Wendehàhe. 

C a r a c t è r e s . — Les torqui l l idés sont les 
moins parfaits des oiseaux de la section des 
grimpeurs. Us forment en quelque sorte une 
transition entre les picidés et les cucul l idés . Us 
ont le corps a l longé ; le cou long ; la tê te assez 
petite ; le bec dépourvu de sillons la té raux ; la 
queue arrondie et composée de pennes larges et 
flexibles, impropres à servir d'arc-boulant. 

D 'après Nitztsch, les organes internes présen
tent la m ê m e conformation* que chez les pics. 
La langue est t rès -pro t rac t i l e , fdiforme ; sa pointe 
n'est pas garnie de crochets. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celte famille 
repose sur un genre unique, qui a des rep résen
tants en Europe, en Asie et en Af r ique . 

LES TORCOLS — YUNX. 

Die Wendehàlse. 

Caractères. — Les torcols ont un bec court, 
droit , conique, pointu, un peu c o m p r i m é , em-
p lumé à la base ; des ailes médiocres , subobtuses, 
la t ro is ième rémige étant la plus longue ; une 
queue longue, large, à pennes molles ; des tarses 
forts, squammeux; un plumage mou. 

LE TORCOL VERTICILLE - YUNX TORQUILLA. 

Der Wendehals, 

Caractères. — Le torcol verticille ou torcol 
vulgaire {fig. 20) a le dos gr i s -cendré clair, fine
ment ponctué et ondulé de gris foncé , le ventre 
blanc, m a r q u é de taches éparses , triangulaires, 
foncées ; la gorge et le cou jaunes, à raies trans
versales ; une raie noi râ t re descendant du sommet 
de la tête au bas du dos ; le reste du dos semé 
de taches no i râ t res , brun-roux ou brun-clair-
les rémiges rayées de brun roux et de brun noir-
les rectrices ponc tuées de noir, et m a r q u é e s de 
cinq raies courbes, étroi tes ; l'œil brun-jaune • 

le bec et les pattes d 'un jaune v e r d â l r e . Les jeu
nes ont des teintes plus ternes, une l ivrée moins 
pure ; les yeux bruns. Cet oiseau a 19 cent. 
de long et 30 cent, d'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 9 cent . , celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le torcol Vul
gaire habite la moi l ié du globe; mais i l n'a sa 
vér i tab le patrie que dans le nord , dans le cen
tre de l 'Europe et de l 'Asie . E n Allemagne on 
le trouve à peu près partout, si ce n est dans 
les hautes montagnes et dans les fo rê t s les plus 
sombres et les plus épaisses . Vers le nord, i l 
arrive jusqu'au centre de la Scandinavie; du 
côté de l'est, son aire de dispersion s'étend 
jusque dans le bassin de l ' A m o u r . I l est rare 
dans le sud de l 'Europe. D'après mes observa
tions, i l ne niche pas dans les plaines de l'Es
pagne ; i l en est de m ê m e en Grèce . Dans ses voya
ges, i l traverse toute l 'Egypte , la Nubie, et va 
prendre ses quartiers d 'hiver dans le Soudan 
oriental. D ' ap rè s Jerdon, on a r e n c o n t r é le tor
col dans toutes les parties de l ' Inde, mais seule
ment en hiver. Lindermayer dit q u ' i l passe cette 
saison en Grèce et qu on l'observe souvent dans 
les forê ts d'oliviers, depuis le mois d'octobre 
jusqu'au mois de mars; mais cela, je crois, mé
rite conf i rmat ion. 11 serait singulier, en tout cas, 
qu'un oiseau aussi voyageur v în t passer l'hiver 
dans un pays septentrional. 

M œ u r s habi tudes et r é g i m e . — Chez nous, 
le torcol verticil le ne se montre que quand le 
printemps est venu, et i l nous quit te avant la 
fin de l 'été. I l voyage la nui t . Vers l'au
tomne, i l s e r é u n i t par petites familles, qui 
é m i g r e n t d e concert ; au re tour , au contraire 
i l va seul. 11 arrive cependant qu'au printemps', 
on rencontre dans certaines loca l i tés , en Egypte 
et en Espagne, plusieurs de ces oiseaux en
semble. 

Le torcol vert ici l le recherche les endroits où 
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dominen t les f o r ê t s , mais o ù se t rouvent de ! 
grandes et nombreuses é c l a i r c i e s . Les bouquets 
de bois au m i l i e u des champs, les buissons, les 
vergers, sont les l ieux q u ' i l semble p r é f é r e r . I l 
nec ra in t pas l ' h o m m e , et v ient s ' é t a b l i r p r è s des 
maisons, dans les j a rd ins , par tout o ù u n arbre 
l u i o f f re u n t r o u dans lequel i l puisse é t a b l i r son 
n i d . 

I l se f a i t f ac i l ement r emarquer , su r tou t au 
pr in temps , dans le cercle de son domaine. Sa voix 
le t r ah i t , et cela d'autant plus que la femel le 
r é p o n d r é g u l i è r e m e n t à l 'appel d u m â l e . I l r é 
p è t e v ing t fois de suite, son c r i : wii id, wii id. 
Se d i r ige- t -on vers l ' endro i t où le c r i r e t en t i t , 
on ne tarde g u è r e à apercevoir l 'oiseau. I l se 
perche sur les branches d 'un arbre ; i l se c r a m 
ponne à un tronc ; ou bien i l reste sur le sol : i l 
est t r anqu i l l e , sans demeurer i m m o b i l e . 11 n'est 
n i l o u r d , n i m a l a d r o i t ; mais i l est paresseux, 
et ne se meut que quand i l ne peut faire autre
ment . I l n'a r ien de la v ivac i t é , de la p é t u l a n c e 
des pics et des autres g r impeurs . Ses doigts 
o p p o s é s l u i permet tent parfa i tement de se c r am
ponner aux troncs d'arbres, mais non de g r im
per. Sur le sol, i l sautille assez lourdement . 
Quand i l vole, ce n'est jamais que vers l 'arbre le 
plus vo i s in . I l monte sur la c ime, se laisse t o m 
ber presque j u s q u ' à terre, vole un instant , en 
donnant des coups d'ailes p r é c i p i t é s , puis re 
monte en d é c r i v a n t une longue courbe. 

Ce q u ' i l o f f re de plus cur ieux , c'est la f a c u l t é 
q u ' i l a de tourner sa t ê t e dans toutes les d i rec
tions.Chaque chose i n a c c o u t u m é e qu i se montre 
l u i f a i t fa i re des grimaces, et cela d'autant plus 
que l 'oiseau en est plus e f f r a y é . « I l allonge son 
cou, d i t N a u m a n n ; i l h é r i s s e les plumes de sa 
ê t e sous fo rme de huppe, é t a l e sa queue en éven
t a i l ; en m ê m e temps, i l se r e l ève lentement et à 
plusieurs reprises ; o u bien , i l se contracte, é t e n d 
son cou , s ' incline lentement en avant, tourne 
les yeux, et gonfle sa gorge comme le f a i t une 
grenoui l le , t ou t en produisant u n ronf lement 
sourd et gu t t u r a l .Quand i l est en c o l è r e , q u a n d i l 
est b l e s sé ou pris dans u n p i è g e , et qu 'on veut le 
saisir avec la m a i n , i l f a i t de telles grimaces, 
que ce lu i qu i le voi t pour la p r e m i è r e fois en 
demeure s t u p é f a i t , sinon e f f r a y é . Les plumes 
de la t ê t e h é r i s s é e s , les yeux à demi f e r m é s , i l 
é t e n d le cou, le t ou rne lentement de tous c ô t é s , 
comme le fera i t u n serpent ; sa t ê t e semble 
d é c r i r e plusieurs cercles ; son bec est t a n t ô t d i 
rige en avant, t a n t ô t en a r r i è r e . » On d i ra i t que, 
par ce m a n è g e , le torcol cherche à effrayer son 
ennemi, son p lumage , dont les teintes se con-
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fonden t avec celle de l ' é c o r c e des arbres ou 
avec celle du sol, p r ê t e n t à l ' i l l u s i o n , q u ' i l pour ra 
l ' e f f rayer en i m i t a n t les mouvements du serpent, 
si r e d o u t é de presque tous les an imaux. Et ce 
n'est pas là une chose ins t inc t ive , mais apprise, 
car i l n 'y a que les torcols adultes q u i se c o m 
por tent de la sorte. 

On entend ra rement cet oiseau pousser un cr i 
autre que wii id,wii id. L o r s q u ' i l est en c o l è r e , le 
m â l e c r i e : waed, waed. Lorsqu ' i l s on t peur, le 
m â l e aussi bien que l a f e m e l l e c r ien t schaeck. La 
femel le i r r i t é e s i f f le c o m m e u n serpent . Les j eu
nes, lorsqu ' i l s sont dans l eu r n i d , c r ien t c o m m e 
des sauterelles. 

C'est avec raison que les Espagnols ont ap
pelé le torcol hamiguero, et les P r o v e n ç a u x 
fourmiguié, c ' e s t - à - d i r e mangeur de f o u r m i s . Ce 
sont en effet les f o u r m i s q u ' i l rencontre sur 
les arbres ou sur le sol, qu i f o r m e n t le f o n d de 
sa n o u r r i t u r e . I l s'attaque à toutes les petites 
e s p è c e s ; mais i ! p r é f è r e les larves aux adultes. 
11 mange aussi des chenilles et d'autres larves 
d insectes. Sa langue, plus p ro t rac l i l e que celle 
d 'aucun p i c i d é , l u i rend de t r è s - g r a n d s services. 
Comme les fou rmi l i e r s , i l f a i t p é n é t r e r sa langue 
à travers les fentes, jusque dans l ' i n t é r i e u r de la 
f o u r m i l i è r e ; i l at tend que les f o u r m i s s'y soient 
c r a m p o n n é e s avec leurs mandibules , ou y soient 
retenues par la salive visqueuse q u i l 'endui t ; puis, 
d 'un t ra i t , i l les re t i re toutes dans sa bouche. 
0 frappe, les larves avec la pointe de son bec, 
comme l 'avait dé j à v u le vieux Gesner :« Le to r 
col perce rapidement les fou rmis avec sa langue, 
comme les enfants s'amusent à transpercer les 
grenouilles avec des f l èches de f e r ; et i l les 
avale, mais i l ne les touche pas avec son bec, 
comme les autres oiseaux ont cou tume de le 
faire pour les saisir et s'en n o u r r i r . » 

Le to rco l ver t ic i l l e peut rencontrer , sans t rop 
de recherches, un endroi t propre à nicher . I l l u i 
suf f i t de t rouver u n t rou à ouverture assez é t r o i t e 
pour q u ' u n carnassier n 'y puisse p é n é t r e r . Peu 
l u i i m p o r t e la hauteur où i l est p l a c é . Si un 
arbre est c r e u s é de plusieurs trous, i l abandonne 
g é n é r a l e m e n t les plus é levés aux moineaux , aux 
m é s a n g e s , aux rouges-queues, et autres oiseaux 
avec lesquels i l n 'aime pas à se querel ler ; i l 
s ' é t ab l i t dans ceux qu i sont plus bas et v i t alors 
en bonne harmonie avec ses colocataires. I l dé
barrasse u n peu la cav i té des m a t i è r e s q u i l 'en
combrent , de m a n i è r e à disposer une couche 
assez plane. C'est là , q u ' à la f i n de m a i , la f e 
melle pond de sept à onze œ u f s , petits, obtus , 
à coqui l le lisse et mince , de couleur b lanche . 
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Elle les couve pendant quatorze jours : le mâ le 
ne la relaie que pendant peu de temps, vers le 
mi l ieu du jour . La femelle reste sur ses œuf s 
avec une grande persistance : d 'après mes obser
vations, i l est t rès-diff ic i le de les l u i faire aban
donner. Lorsqu'on frappe à l 'arbre, elle ne se 
trouble pas, comme tous les autres oiseaux qu i 
nichent dans des trous; on peut regarder par 
l 'ouverture de son nid sans qu'elle bouge; elle 
se contente de siffler comme un serpent. 

Les jeunes, au moment où ils éc losent , sont 
seulementc ouverts par places d'un duvet rare et 
g r i sâ t re . Us croissent rapidement; leurs parents 
leur apportent de la nourr i ture en abondance. 
Us ne quit tent le nid que quand ils peuvent par
faitement voler. Quelque soigneux que soient les 
vieux pour tout ce qui touche à leur p rogén i tu re , 
i l est une chose cependant dont ils n'ont nul 
souci, c'est de leur p r o p r e t é . On reproche fo r t 
ce défaut à la huppe ; le torcol verticil le ne vaut 
pas mieux qu'elle sous ce rapport ; son n id f in i t 
par n ' ê t r e plus aussi qu 'un tas fumant d ordures. 
Lorsque les jeunes ont pris leur essor, les parents 
restent encore longtemps avec eux, et leur ap
prennent à se t irer seuls des diff icul tés de la vie. 
Ce n'est qu'au mil ieu de j u i n que les familles 
se s é p a r e n t ; chacun vi t alors solitaire, jusqu'au 
j o u r du dépa r t . 

Le torcol verticil le vient malheureusement 
s 'offr ir t rop souvent aux coups des chasseurs du 
dimanche, que ne pousse qu'une rage de des
t ruc t ion ignorante ; aussi, en meurt- i l beaucoup 
t rop. L ' éperv ie r et les autres rapaces, la pie, le 
geai, le chat, la marte, la belette sont encore 
autant d'ennemis redoutables pour cet inocent 
oiseau. Sa chair est tendre et savoureuse, i l est 
vrai , mais un torcol ne fa i t qu ; une b o u c h é e , et 
cela ne justif ie nullement la guerre a c h a r n é e 
qu'on lu i fa i t . I l est d'ailleurs pour nous parfai
tement înoffensif ; i l nous rend au contraire des 
services, et le plus simple sentiment de recon
naissance devrait nous le faire respecter. 

C a p t i v i t é . — U n'est pas dif f ic i le d'habituer 
*e torcol vulgaire au r é g i m e de la captivi té • 
quelques individus cependant ne veulent man
ger que des œufs de fourmis . Naumann en pos
sédait un qui endura les souffrances de la fa im 
plutôt que de toucher aux papillons, aux che' 
miles, aux co léoptè res , aux larves, aux l ibe l 
lules aux mouches, aux a ra ignées qu'on l u i 
oflrai t en abondance; mais, dès qu'on l u i eut 
donne des larves de fourmis , i l s e précipi ta sur 

elles, les p r i t avidement avec sa langue comme 
avec une fourchette. D'ordinaire, cependant, les 
torcols s'habituent peu à peu à une autre nour
r i t u r e : c'est ainsi, du moins, que se c o m p o r t è 
rent ceux que j ' a i é levés , et u n autre, dont 
Frauenfeld raconte l 'his toire. Cet auteur affirme 
que le torcol s'apprivoise parfaitement, et ap
prend à c o n n a î t r e son m a î t r e . A u commence
ment, cet oiseau fa i t ses grimaces, à toute oc
casion. « J'en ai eu un , d i t Gesner, qu i ne 
s'envolait pas dès qu 'un homme l 'approchait , 
i l se met tai t en co lè re , levait la t ê t e , donnait 
des coups de bec, mais i l ne mordai t pas ; sou 
vent i l tournai t son bec en a r r i è r e , puis en avant 
c 'étai t de la sorte q u ' i l manifestai t sa colère 
En m ê m e temps, i l hé r i s sa i t toutes les plu
mes du cou, et relevait la queue. » D'après 
Frauenfeld, le torcol vulgaire ne fai t tant de 
grimaces que pour é p o u v a n t e r les autres ani
maux. Cet auteur laissait le mat in voler libre
ment dans sa chambre son torcol et deux pics. 
L ' u n de ceux-ci s'approchait-il t rop de leur 
compagnon, auss i tô t le torcol faisait les gestes 
que nous avons décr i t s , et r éus s i s sa i t toujours 
à effrayer les pics, qu i s'enfuyaient dès q u ' i l im i 
tait, le serpent. A u commencement, i l se com
portait de m ê m e vis-à-vis de son m a î t r e ; mais 
b ien tô t i l appr i t à le c o n n a î t r e , et ne le menaça 
plus jamais. « I l se meut en mesure, ajoute 
Frauenfeld. I l se tapit , se pousse en avant, al
longe en m ê m e temps le cou, é ta le la queue, 
hé r i s se les plumes de la t ê t e , puis, tout à coup. 
i l r a m è n e rapidement et brusquement sa tête 
en a r r i è r e . I l r é p è t e ce mouvement quatre ou 
cmq fois de suite, j u s q u ' à ce que son adversaire 
s 'é loigne. I l est surtout curieux, une fois hors 
de sa cage. Dans ces circonstances, i l cherche 
une cachette où i l se b lo t t i t si bien qu'on a sou
vent de la peine à le retrouver. Tan t q u ' i l ne se 
croit pas découve r t , i l reste t ranqui l le , et suit 
des regards celui qu i le cherche. Quand i l voit 
qu 'on l'a d é c o u v e r t , i l commence ses mouve
ments, pour effrayer et chasser son ennemi. 
Lorsqu ' i l est surpris é t a n t hors de sa cage, i l 
s allonge, se tapi t contre le sol et reste i m m o 
bi le . Si on cesse de l'observer, i l se lève , et con
tinue à errer dans la chambre. Marche-t-on sur 
l u i , i l r epè t e son ancien j eu . Ce n'est que quand 
plusieurs personnes entrent à la fois dans la 
chambre qu ' i l vole craint i f et se pose sur quel-
que objet élevé. » 4 
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Die Schwirrvôgel, 

« De tous les êtres animés, voici les plus élé
gants pour la f o r m e , et les plus br i l lan ts pour 
les couleurs . Les pierres p r é c i e u s e s et les m é 
taux polis par notre ar t , ne sont pas compara
bles à ce b i j o u de la na ture ; elle les a p l acés dans 
l ' o rd re des oiseaux, au dernier d e g r é de l 'é
chelle de grandeur, maxime miranda in minimis. 
Son c h e f - d ' œ u v r e est le pet i t oiseau-mouche ; elle 
l 'a c o m b l é de tous les dons qu'el le n'a fa i t que 
partager aux autres oiseaux : l é g è r e t é , r a p i d i t é , 
prestesse, g r â c e et r iche parure , tou t appar t ient 
à ce pe t i t f a v o r i . L ' é m e r a u d e , le rubis , la topaze 
b r i l l e n t s u r ses habi ts ; i l ne les souille j amaisde la 
p o u s s i è r e de la ter re , et, dans sa vie t ou t a é r i e n n e , 
on le voi t à peine toucher le gazon par instants ; 
i l est tou jours en l 'a i r , volant de fleurs en f leurs ; 
i l a leur f r a î c h e u r comme i l a l eur é c l a t ; i l v i t 

BREHM, — : 

l O N l X E U R S — S T R I D O R E S . 

the Humming Birds. 

de leur nectar, et n'habite que les climats où sans 
cesse elles se renouvel lent . 

« C'est dans les c o n t r é e s les plus chaudes d u 
Nouveau Monde que se t rouvent toutes les es
p è c e s d 'oiseaux-mouches. Elles sont assez n o m 
breuses, et paraissent c o n f i n é e s entre les deux 
t ropiques ; car ceux q u i s'avancent en é té dans 
les zones t e m p é r é e s , n 'y f o n t q u ' u n cou r t s é 
j o u r ; ils semblent suivre le soleil , s'avancer, se 
re t i re r avec l u i , et voler sur l 'a i le des z é p h y r s à 
la suite d 'un pr in temps é t e r n e l . » 

C'est en ces termes que B u f f o n , dans sa langue 
enchanteresse, d é c r i t les oiseaux-mouches ; et 
tous les naturalistes, m ê m e les plus graves, ne 
peuvent assez c é l é b r e r leur b e a u t é . « Qui ne 
s ' a r r ê t e r a r e m p l i d ' admira t ion , d i t A u d u b o n , en 
voyant une de ces charmantes c r é a t u r e s fendre 
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les airs, s'y maintenir comme par enchante
ment, voler de fleur en fleur, resplendir comme 
un rayon dé taché de l 'arc-en-ciel, br i l le r comme 
la lumiè re e l l e -même? » — « Le co l ib r i , di t 
Waterton, est le véri table oiseau du paradis. On 
le voit fendre les airs, aussi rapide que la pen
sée. I l vous f rôle le visage, et à l 'instant i l 
disparaî t , pour revenir, presque au m ê m e mo
ment, voler de fleur en fleur. On dirai t un rubis, 
l'instant d 'après une topaze, une é m e r a u d e , une 
paillette d'or é t ince lan te . » « I l n y a pas sur la 
terre, écr i t Burmeister, d'oiseau au port plus 
gracieux, aux couleurs plus vives, que ces singu
liers habitants de l ' A m é r i q u e . I l faut les avoir vus 
en vie dans leur patrie, pour pouvoir comprendre 
tout ce que la nature leur a d o n n é en b e a u t é . » 

Mais si tous les naturalistes sont unanimes à 
admirer les colibris, i l n'en est plus de m ê m e , 
quand i l s'agit de la place à leur assigner dans 
le sys tème. Forment-ils une seule famihV. ? Cons
tituent ils un ordre? Ces questions ne sont pas 
encore universellement résolues . On ne peut 
nier que les colibris ne ressemblent en plusieurs 
points à d'autres oiseaux ; mais, en réa l i t é , on 
ne peut les placer dans aucun des ordres é t a 
blis. En cons idéran t la somme de leurs carac
tè res , on est conduit à les ranger dans une d i v i 
sion à part. 

Leur type est parfaitement spécial ; et leurs 
m œ u r s diffèrent totalement de celles des autres 
volatiles. Les bourdonneurs r e p r é s e n t e n t en 
quelque sorte les insectes parmi les oiseaux; 
leurs mouvements, leur nourr i ture , tout leur 
ê t re , en un mot , a des analogies indéniab les avec 
celui de certains insectes, des papillons notam
ment. Les colibris sont des oiseaux quand ils se 
posent; quand ils se meuvent, ce sont des i n 
sectes. On les a mis à côté des espèces de haut 
vol, ils ne s'en rapprochent que par la struc
ture de l'aile ; on en a fai t des t énu i ros t r e s , et no
tamment des nec ta r in idés , mais ils d i f fè ren t de 
ceux-ci presque sous tous les rapports. On aurait 
tout aussi bien pu les r é u n i r aux pics, leur lan
gue é tan t con fo rmée comme celle des pic idés . 
Quelque place qu'on veuille leur assigner, i l en 
sera de m ê m e : ils sont isolés au mi l ieu du règne 
des oiseaux. Je ne commettrai donc aucune 
faute en en faisant un ordre à part. D'autres na
turalistes ont pa r t agé cette m a n i è r e de vo i r ; 
l 'ordre des bourdonneurs (strùores) c r éé par Ca
banis comprend, outre les colibris, les engoule
vents, les martinets, les touracos et les colious. 
Trouver quelque ressemblance entre ces der
niers et les colibris, c'est pour moi chose i m 

possible ; je ne peux m ê m e découvr i r leurs aff i
n i tés avec les engoulevents, les martinets et les 
touracos. 

C a r a c t è r e s . — Les colibris varient beaucoup 
sous le rapport de la taille : i l en est qu i sont 
grands comme les petites espèces de nectarini
dés , d'autres ne sont g u è r e plus forts qu'une 
grosse mouche. Le corps est a l l o n g é , o u du moins 
le pa ra î t , c a r i a queue est g é n é r a l e m e n t longue. 
Chez les quelques espèces qu i n 'ont qu'une 
queue courte et rudimentai re , on voit que le 
corps est vigoureux et t r apu . Le bec est mince, 
a l l ongé , f inement a c i c u l é , d ro i t ou l égè remen t 
r e c o u r b é , t a n t ô t de la longueur de la tê te , tan
tô t beaucoup plus l o n g , chez quelques-uns 
m ê m e i l est aussi long que la m o i t i é du corps. 
La ga îne co rnée qu i le recouvre est assez mince; 
sa pointe est droite ; son bord , chez les uns, 
est l é g è r e m e n t é c h a n c r é ou f inement dentelé à 
l ' ex t rémi té , entier chez les autres; chez d'autres, 
les mandibules sont p r o f o n d é m e n t s i l lonnées ; la 
s u p é r i e u r e embrasse c o m p l è t e m e n t l ' infér ieure , 
et forme avec elle un tube dans lequel est logée 
la langue. En a r r i è r e , l ' a rê te dorsale fai t une 
saillie aplatie, et p r é s e n t e une l égè re excavation, 
que l 'on peut c o n s i d é r e r comme représentant 
l'excavation nasale, bien que les narines ne s'y 
ouvrent pas; celles-ci sont p lacées plus en de
hors, i m m é d i a t e m e n t à cô té du bord du bec, 
et s'y montrent sous forme de fentes étroites 
et a l longées . 

Les pattes des colibris sont remarquablement 
petites et dé l ica tes . Les tarses sont couverts de 
plumes, plus souvent c o u c h é e s que hé r i s sées . Les 
doigts, c o m p l è t e m e n t séparés ou un peu réunis 
à leur base, sont couverts d ' éca i l l és courtes et 
t abu l ée s . Les ongles, t r è s - acé ré s , t rès-pointus , 
éga len t ou dépassen t m ê m e les doigts en lon
gueur. Les ailes sont longues, é t r o i t e s , légère
ment r e c o u r b é e s en fauci l le . La p r e m i è r e ré
mige est toujours la plus longue, et sa tige est 
plus forte que celles des autres ; chez beaucoup 
d ' e spèces , la p r e m i è r e mo i t i é en est t r è s - l a rge . 
I l y a d'ordinaire dix , quelquefois neuf rémiges 
primaires, et six r é m i g e s secondaires. De celles-
c i , les quatre p r e m i è r e s sont éga les entre elles, 
les deux de rn i è r e s sont é c o u r t é e s et é t a g é e s . La 
d e r n i è r e r é m i g e pr imaire est plus longue que 
les secondaires. La queue compte toujours dix 
rectrices, mais elle est t r è s - d i v e r s e m e n t confor
m é e . Beaucoup d ' e spèces ont une aueue four
chue, les rectrices externes d é p a s s a n t plus ou 
moins les autres et ayant, chez plusieurs, j u s q u ' à 
six fois la longueur des plus courtes. Leurs bar-
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bes sont é g a l e s dans toute l ' é t e n d u e de la p l u m e , 
DU b ien elles disparaissent presque c o m p l è t e 
ment vers le t iers du rachis , pour r e p a r a î t r e en
suite à la pointe , o ù elles s ' é l a r g i s s e n t de f a ç o n 
à f o r m e r une sorte de palette a r rondie . Chez 
quelques e s p è c e s , les barbes sont t r è s - p e t i t e s , et 
la p lume semble r é d u i t e à la t ige seule. Par fo is , 
les rectrices s 'atrophient , restent c o m m e r u d i -
mentaires , et ressemblent p l u t ô t à des a igui l lons 
q u ' à des p lumes . D'autres fois , la queue est four
chue, mais ar rondie en dehors, de tel le f a ç o n 
q u ' é t a n t é t a l é e , les e x t r é m i t é s des rectrices f o r 
ment une l igne courbe. Chez d'autres enf in , la 
queue est s implement ar rondie , les rectrices m é 
dianes é t a n t alors les plus longues. 

Le p lumage est assez roide et abondant rela
t ivement à la ta i l le de l 'oiseau, et n s est pas un i 
f o r m e sur toutes les parties d u corps ; c'est ainsi 
que certains co l ibr i s ont la t ê t e s u r m o n t é e d 'une 
huppe plus ou moins l ongue ; que d'autres por
tent une collerette en éven ta i l au tour de la p o i 
t r i ne , ou des touffes de plumes, q u i s imulen t une 
barbe. L a l i v rée varie plus ou moins , suivant 
l ' âge et le sexe. On ne sait pas encore d'une ma
n i è r e certaine si les co l ibr i s muent une ou deux 
fois par an. L ' œ i l est e n t o u r é d ' un cercle n u , as
sez large. 

« Le squelette des co l ibr i s , d i t Burmeis ter , est 
t r è s - g r ê l e ; les os d u t ronc sont presque tous 
pneumat iques ; les orbites sont t r è s - g r a n d e s , et 
la c loison in t e ro rb i t a i r e semble p e r f o r é e . On 
compte , douze ou treize v e r t è b r e s cervicales et 
h u i t v e r t è b r e s dorsales. L a fourchet te , courte, 
é t r o i t e , ne s 'ar t icule pas avec le s te rnum. Ce lu i -
c i est t r è s - l a r g e dans sa part ie p o s t é r i e u r e , ar
r o n d i , d é p o u r v u d ' é c h a n c r u r e s et de lacunes. 
Le b r é c h e t est e x t r ê m e m e n t é levé et for tement 
sail lant en avant. Le bassin, cou r t et large, res
semble plus à ce lu i des pics et des coucous q u ' à 
ce lu i des oiseaux chanteurs. Les v e r t è b r e s cau
dales sont au nombre de c i n q ou de sept, su i 
vant que les p r e m i è r e s sont s o u d é e s ou non aux 
os d u bassin. Le membre s u p é r i e u r o f f re comme 
p a r t i c u l a r i t é s une omoplate longue, un h u m é r u s 
et u n avant- bras t r è s - c o u r t s ; la m a i n , par contre, 
est t r è s - l o n g u e . Les os d u membre i n f é r i e u r sont 
t r è s - g r ê l e s et courts ; les doigts ont cependant le 
n o m b r e d 'ar t icula t ions no rma l . 

« L 'appare i l l i ngua l ressemble à ce lu i d 'un 
pic , car les longues cornes de l'os h y o ï d e se re 
courbent , r emonten t d e r r i è r e et au-dessus de 
la t ê t e , a r r iven t au f r o n t , et at teignent m ê m e , 
au repos, le b o r d d u bec. La langue est f o r m é e 
de deux cyl indres s o u d é s à l eur base, et se ter

m i n a n t par une surface aplat ie, presque m e m 
braneuse, et m u n i e de petites dentelures l a t é 
rales. Ces cyl indres sont creux et semblent ne 
contenir que de 1 air , du moins n 'ai- je jamais 
r i e n t r o u v é dans leur i n t é r i e u r . E n a r r i è r e , ils 
sont s o u d é s l ' u n à l 'autre , et dans cette p o r t i o n , 
leur cav i t é est r empl i e par u n tissu ce l lu la i re 
l â c h e . La langue devient un peu plus épa i s se en 
a r r i è r e , et se t e rmine par deux surfaces lisses, 
un peu divergentes. Cette part ie de la langue est 
aussi longue que le bec. I m m é d i a t e m e n t en 
a r r i è r e de ces deux surfaces, l 'organe devient 
m u s c u î e u x , et s imule u n cour t p é d i c u l e , dont 
la surface est c r e u s é e de s i l lons. Ce p é d i c u l e , 
qu i correspond au corps de l ' h y o ï d e , va en 
s ' épa i s s i s san t jusqu 'au niveau du l a r y n x : là , i l 
se divise en deux branches, q u i embrassent ce 
m ê m e l a rynx , passent à c ô t é des bronches, de là 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e et monten t vers l ' occ ipu t . 
Ce sont les cornes de l'os h y o ï d e , auxquelles s ' in
s è r e une paire de muscles r u b a n é s , q u i d é t e r 
m i n e n t les mouvements de la langue. Le plus 
f o r t de ces muscles est p lacé d e r r i è r e l'os h y o ï d e , 
q u ' i l longe jusqu 'au niveau de la langue. C'est 
l u i q u i , en se contractant , d é t e r m i n e la sortie 
de la p o r t i o n c y l i n d r i q u e . Dans ce mouvement , 
la g a î n e du p é d i c u l e de la langue se t rouve 
é t e n d u e depuis sa racine jusqu ' au l a rynx , et sa 
longueur est q u a d r u p l é e et m ê m e s e x t u p l é e . 
Le second muscle, i n s é r é sur la corne de 
l ' h y o ï d e , au niveau de son a r t i cu la t ion m é d i a n e , 
longe cette corne, passe au-dessus de la t ê t e , 
sur le L-ont, et s'attache à la racine d u bec. En 
se contractant , i l t i re la langue en a r r i è r e , et en 
raccourci t la g a î n e , entre la base de la langue et 
le la rynx. 

« J 'ai d i s s é q u é les parties molles de plusieurs 
e s p è c e s de co l ib r i s , et n 'ai r i en t r o u v é de par
t i cu l i e r à signaler. A u cou, l ' œ s o p h a g e p r é 
sente une d i la ta t ion oblongue, s i t u é e au-dessus 
de la fourche t te , comme chez les pics et les 
coucous. Puis cet organe se r é t r é c i t et c o m m u 
nique par une ouverture é t r o i t e avec le ven
t r i cu le s u c c e n t u r i é . Ce lu i - c i est cou r t , et l 'esto
mac est t r è s - p e t i t , r o n d , peu m u s c u î e u x . Le 
premier a sa surface interne couverte de glandes 
d i s p o s é e s en r é s e a u ; la surface in terne du se
cond est lisse et la muqueuse est d é p o u r v u e d J é -
p iderme . On ne rencontre chez les co l ib r i s n i 
c œ c u m s , n i vés i cu l e b i l i a i r e ; leur foie est t r è s -
grand , b i l o b é , et le lobe d ro i t est de beaucoup 
plus grand que le gauche. L a t r a c h é e se b i f u r 
que au-dessus de la fourchet te , et au niveau de 
cette b i f u r c a t i o n se t rouve u n larynx i n f é r i e u r , 
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globuleux, dont la face in fé r i eu re est couverte, 
de chaque côté , par deux muscles, l 'un mince, 
l 'autre f i l i fo rme. Les lobes pulmonaires sont 
t r è s - p e t i t s ; par contre, le cœur est t r è s -vo lumi 
neux et trois fois plus gros que l'estomac. L 'o-
viducte, qui descend dans le flanc gauche, est 
t rès-grand et t rès- large ; ce qui est en rapport 
avec le volume extraordinaire des œufs de cet 
oiseau. L'ovaire et les testicules sont petits et 
difficiles à trouver. Les muscles pectoraux sont 
développés d'une façon extraordinaire. » 

Nous connaissons trop peu les m œ u r s de ces 
oiseaux pour pouvoir dire en quoi les diverses 
espèces di f fèrent à cet égard . Ce que nous sa
vons se rapporte plus à toutes les espèces en gé
néra l qu'à chaque espèce en particulier. Aussi 
vais-je essayer de r éun i r les données connues, 
de man iè re à en former un seul tableau; mais je 
veux auparavant décr i re en détai l au moins j 

quelques espèces . Le faire pour toutes serait i m 
possible ; car on m'en compte pas moins de quatre 
cents, d i s t r i buées dans soixante-dix genres. Je 
renvoie ceux de mes lecteurs, qu i veulent faire 
connaissance avec chacune des espèces connues, 
au superbe ouvrage de Gould, ou à celui de Rei
chenbach; au premier surtout, où toutes sont 
non-seulement déc r i t e s , mais encore figurées. 
Je me bornerai donc à parler des colibris d'une 
m a n i è r e géné ra l e , et je déc r i ra i seulement les 
espèces les plus remarquables. 

J u s q u ' à p r é s e n t , les bourdonneurs ont été 
cons idérés comme formant non pas un ordre, 
mais simplement une fami l le ; on n'a donc ac
cordé aux subdivisions dont ils sont susceptibles 
que la valeur de sous-familles ; pour rester logi
que avec nos principes, nous regarderons ces sub
divisions comme constituant autant de familles. 

L E S E U S T É P H A N I D É S — EUSTEPHANI. 

Die Riesengnomen. 

C a r a c t è r e s . — Les eus téphan idés , qui for 
ment la p remiè re famille, sont les plus grands 
de tous les colibris. Ils ont le bec long ou t rès-
long, droit ou un peu incl iné, l égè remen t re
cou rbé de haut en bas ou de bas en hau t , s'a-
mincissant d'une man iè r e uniforme de la base à 
la pointe, ou épaissi en a r r i è re de la poin te ; les 
pattes propor t ionnées à leur t a i l l e ; les ailes 
longues et minces, ou courtes et larges; la queue 
de longueur moyenne, é chanc rée sur son m i 
l i e u . Les couleurs du plumage ne sont pas t rès -
vives. 

LES PATAGONS — PATAGONA. 

Die Riesenkolibris. 

Caractères. — Les patagons sont caractéri
sés par un bec épais, droi t , arrondi, entier, ren
flé un peu en arr ière de la pointe des 'deux 
mandibules; par des ailes fortement r ecou rbées 
et dépassant un peu la queue, qui est fourchue 
et composée de dix rectrices. 

Une seule espèce, la plus grande de la famil le 
appartient à cette section. 

LE PATAGO_\ GÉANT - PATAGONA GIGAS. 

Der Riesenkolibri. 

C a r a c t è r e s . — Le patagon géant (fig. 21) est 
une espèce de la taille de la chél idon des m u 

railles. I l a le dos b r u n - p â l e , à reflets verts; le 
ventre b r u n - r o u g e â t r e ; le croupion g r i s - j aunâ 
tre ; la t ê te , le haut de la poi tr ine et le dos variés 
de l égères raies de teinte plus sombre; les ailes 
d'un brun foncé ; la queue é g a l e m e n t d 'un brun 
foncé , avec des reflets v e r d â t r e s . I l a 22 cent, de 
long. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le patagon 
géant habite une grande partie de l'ouest de l 'A
m é r i q u e du Sud. I l est de passage dans l 'ext rême 
Sud, où i l arrive et d 'où i l part à des époques 
régu l i è res . 

On l'a r e n c o n t r é j u s q u ' à une al t i tude de 4,000 
à 4,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la mer. 

LES DOGIMASTES - DOCIMASTES. 

Die Schwertschnàbel, the Sword-Bill Humming Birds. 

Caractères. — De tous les colibris, les doci-
mastes sont ceux dont le bec est le plus long. 
Cet organe, qui ne permet jamais de les confondre 
avec d'autres espèces , a la m ê m e longueur que le 
tronc de l'oiseau. I l est l é g è r e m e n t re levé , et pré
sente un faible épa i s s i s semen t en a r r i è r e de sa 
pointe ; les ailes sont relat ivement courtes et 
larges; la queue est de longueur moyenne et net
tement fourchue. 
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Fig. 22. Le Docimaste porte-épée. 

LE DOCIMASTE PORTE-ÉPEE — DOCIMASTES 
ENSIFER. 

Der Schwertschnabel, the Sword-Bill Humming Bird. < 

Caractères. — Cette remarquable espèce (fig. 
22) a le dos, la t ê t e couleur cuivre ; le ventre , la . 
gorge, le m i l i e u de la po i t r ine d 'un ver t b r o n z é , j 
l a t ê t e couleur cuivre ; les flancs r e l evés par des 
reflets d ' un ver t c l a i r ; une petite tache blanche 
en a r r i è r e de l 'œil ; les ailes d 'un b r u n pourpre , 
la queue d ' un b r u n f o n c é , à reflets m é t a l l i q u e s ; 

le bec b r u n - n o i r ; les pattes b r u n - j a u n â t r e . Cet 
oiseau a 23 cent, de long , sur lesquels 11 cent. 
appart iennent au bec ; la longueur de l 'ai le est 
de 8 cent., celle de la queue de 6 . 

L a femelle a le dos d'une couleur p lus terne, 
le ventre t a c h e t é de blanc et de b r u n ; les flancs 
n 'ont q u ' u n faible é c l a t m é t a l l i q u e . E l l e n'a que 
18 cent, de long et son bec mesure seulement 
8 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le doc i -
maste p o r t e - é p é e est o r ig ina i re des montagnes 
de Qui to . 
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L E S P O L Y T M I D Ë S — POLYTML 

Die Gnomen, the Gnomes. 

C a r a c t è r e s . — Les polytmidés ou gnomes for
ment la seconde famille des bourdonneurs. Ce 
sont encore des oiseaux assez grands et assez 
forts, dont le bord libre des deux mandibules 
est dente lé près de la pointe. 

LES RAMPHODONS - GRYPHUS. 

Die Habichtsnasen. 

Caractères. — Les ramphodons ont nn bec 
de longueur moyenne, épais , l égè remen t re
c o u r b é ; les doigts courts; les ongles longs; 
les ailes larges, m é d i o c r e m e n t i n c u r v é e s ; la 
queue large, dépassant un peu les ailes au re
pos; les deux rectrices externes de chaque côté 
courtes. 

LE RAMPHODON TACHETE — GRYPHUS NtâVIUS. 

Die Habichtsnase. 

Caractères. — Cet oiseau a le dos vert-bronzé, 
à reflets cuivrés ; le f ront et le haut de la tête d'un 
brun foncé ; toutes les plumes du dos,sauf les sus-
alaires, bordées de jaune-roux ; les côtés du cou 
d'un rouge-roux, tournant au j a u n â t r e ; une bande 
étroi te qui descend au-devant du cou, la poi 
trine, le ventre et le croupion d'un gris j a u 
nât re , re levé par des taches longitudinales noires; 
l 'œil s u r m o n t é de deux raies, l ' i n f é r i eu re , d'un 
jaune-roux clair, la supér ieure noire ; les ré 
miges noires, avec des reflets violets sur les 
plus externes ; les rectrices médianes d'un vert 
bronzé, et d'un jaune roux à l ' ex t rémi té ; l 'œil 
brun f o n c é ; la mandibule supér ieure noire, l ' i n 

f é r i eu re d 'un blanc j a u n â t r e , à pointe noire ; les 
pattes couleur de chair. Cet oiseau a 16 cent, de 
long; la longueur de l 'aile est de8 cent., celle de 
la queue de 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rampho-
don est originaire du Brésil ; on l 'y trouve sur
tout dans les vallées boisées des montagnes. 

LES EUTOXÈRES — EUTOXERES. 

Die Adlerschnâbel. 

Caractères. — Les eutoxères sont essentiel
lement ca rac té r i sés par leur bec vigoureux, re
c o u r b é en faucil le et par leur queue conique. 

L'EUTOXÈRE AIGLE — EUTOXERES AQUILA» 

Der Adlerschnâbel. 

Caratères. — Cette espèce {fig. 23) a le dos d'un 
vert br i l lant ; la t ê te et une petite huppe qui la 
surmonte d 'un noir b r u n â t r e ; les plumes de la 
tê te et du croupion b o r d é e s de b r u n ; la face infé
rieure du corps n o i r - b r u n â t r e , s e m é e de taches 
longitudinales d 'un jaune f o n c é à la gorge, blan
châ t r e s à la po i t r ine ; les ailes d 'un b r u n pourpre 
avec une tache blanche vers l ' e x t r é m i t é des der
n iè res r é m i g e s secondaires ; les rectrices d'un 
ve r t - foncé br i l lan t , no i r â t r e s vers leur extrémi
té , avec la pointe blanche sur une é t e n d u e d'au
tant plus cons idé rab le que la rectrice est plus 
externe ; la mandibule s u p é r i e u r e noire, l'infé
rieure j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'eutOXère 
aigle habite Bogota. 

L E S P H A E T 0 R N 1 T H 1 D Ë S - PHAETHORNITHES. 

Die Sonnenvôyel, the Sun-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les phaë torn i th idés diffèrent 
essentiellement des bourdonneurs, dont i l vient 
d 'être question, par leur queue longue et co
nique, à rectrices méd ianes dépassant de beau
coup les autres. Leur plumage a des teintes en
core assez sombres ; les sexes diffèrent l 'un de 
l'autre, moins par la couleur que par la forme 
de la queue. 

L E S P H A Ë T O I N S — PBAETORNÏS. 

Die Einsiedler, the Hermit-Humming Birds. 

Caractères. — Les phaêtons ont un bec fai
ble, long, l é g è r e m e n t r e c o u r b é , sans é c h a n c r u -
res à la pointe; des tarses grê les et minces, iégè-
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rement v ê t u s , et des ongles t r è s d é v e l o p p é s . 
Leurs autres c a r a c t è r e s sont ceux de la f a m i l l e . 

LE PIIAETON A SOURCILS — P1IAETORNIS 
SUPERCILIOSUS. 

Der Einsiedler, the Hermit. 

Caractères. — Le phaëton à sourcils, Vermite, 
c o m m e quelques auteurs l 'on t n o m m é , est u n 
des plus grands oiseaux-mouches. Sa longueur 
totale est de 10 cent. ; l 'a i le mesure 6 cent, et 
d e m i et la queue 7. I l a le dos d 'un v e r t - m é t a l 
l ique terne, le ventre g r i s - r o u g e â t r e u n i f o r m e ; 
les plumes du dos b o r d é e s de j a u n e - r o u x ; au-
dessus et au-dessous de l 'œi l , une raie d 'un roux-
j a u n â t r e p â l e ; les r é m i g e s brunes, à reflets violets ; 

les rectrices d 'un vert b r o n z é à la face s u p é r i e u r e , 
g r i s â t r e s à la face i n f é r i e u r e , noires à l ' e x t r é m i t é , 
avec une bo rdu re de j a u n e - r o u x , et la poinle 
b lanche ; la mandibu le s u p é r i e u r e no i re , l ' i n f é 
r i eure d 'un jaune c la i r ; les pattes couleur de 
chair . 

La femel le a la queue courte , le p lumage plus 
sombre, et c'est à peine s i , chez el le , la queue est 
conique , les rectrices m é d i a n e s n ' é t a n t g u è r e 
plus longues que les autres; en out re , elle a en
v i r o n 5 cent, de moins que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p h a ë t o n à 
sourcils habite le no rd du Brés i l et de la Guyane, 
et f r é q u e n t e sur tout les l i e u x o ù des espaces dé 
couverts a l ternent avec des buissons. 

L E S 0 R É 0 T R 0 C H I L 1 D É S — 0RE0TR0CH1LI. 

Die Bergnymphen, the Hill-Stars. 

C a r a c t è r e s . — Les o r é o t r o c h i l i d é s ou nym
phes des montagnes sont c a r a c t é r i s é s par la f o r m e 
de leurs ailes, les tiges des r é m i g e s pr imai res 
é t a n t e x t r ê m e m e n t é l a r g i e s . Us on t en outre u n 
bec de longueur moyenne, f o r t , é levé , sans é c h a n -
c rure ; une queue c o u r t e , t r o n q u é e presque à angle 
d r o i t ; u n p lumage d 'un b r i l l a n t à ref lets super
bes ; le dos bleu o u v e r t ; le ventre de couleur 
c l a i r e ; la gorge, en g é n é r a l , t r è s - v i v e m e n t colo
r é e , à é c l a t m é t a l l i q u e t r è s - p r o n o n c é ; les rec
trices l a t é r a l e s le plus souvent blanches; u n 
p lumage dont la couleur varie c o n s i d é r a b l e m e n t 
d 'un sexe à l ' au t re . 

LES ORÉOTROCH1LES — 

OREOIROCH1LUS. 

Die Chimborazovôgel, the Chimborazian Hill-Stars. 

Caractères. — Le genre oréotrochile est ca
r a c t é r i s é par u n corps vigoureux ; u n bec long , 
mince , l é g è r e m e n t r e c o u r b é ; des ailes m é d i o 
cres, mais fortes ; une queue de longueur moyen
ne, large, arrondie l a t é r a l e m e n t , à pennes po in
tues ; des pattes for tes , couvertes de duvet dans 
leur part ie s u p é r i e u r e . Les sexes d i f f è r e n t beau
coup l ' un de l 'aut re . 

L'ORÉOTROCHILE DU CHIMBORAZO — OREOTRO-
CHILUS CH1MUORAZO. 

Der Chimborazovogel, the Chimborazian Hill-Star 

Caractères.—L'oréotrochile du Chimborazo 
(fig. 24) est une des plus belles e s p è c e s de ce 

groupe. Le m â l e a la t ê t e et la gorge d 'un bleu-vio
let b r i l l a n t , le dos b r u n - o l i v â t r e , le ventre blanc, 
les flancs b run-o l ive . A u m i l i e u de la gorge se 
t rouve une tache t r iangula i re , a l l o n g é e , d ' un ver t 
é t i n c e l a n t , et s é p a r é e d u blanc de la po i t r ine et 
du ventre par une bande d 'un n o i r satin ; les ailes 
d 'un b r u n p o u r p r e ; les deux rectrices m é d i a n e s 
v e r t - f o n c é ; les autres d 'un n o i r v e r d â t r e sur les 
barbes externes, blanches sur les barbes internes ; 
le bec et les pattes noirs . 

La femel le a le dos vert-ol ive, le ventre b run 
ol ive, les plumes é t a n t b o r d é e s d 'un l i sé ré plus 
c l a i r ; la poi t r ine blanche, chaque p l u m e ayant 
l ' e x t r é m i t é b run -o l ive ; les rectrices m é d i a n e s 
v e r t - f o n c é b r i l l a n t , les autres b r u n - v e r d â t r e c la i r , 
sauf dans leur par t ie basilaire, q u i est blanche ; 
les t rois externes p r é s e n t e n t une tache blanche 
sur leurs barbes in ternes , au voisinage de leur 
e x t r é m i t é . Cet oiseau a 13 cent, de l o n g sur 
lesquels 6 cent , et demi appart iennent à la 
queue. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
jus t i f i e bien le n o m q u i l u i a é t é d o n n é ; car 
on ne l 'a t r o u v é e j u s q u ' i c i que sur le Chimborazo , 
à une a l t i tude de 4,000 à 5,300 m è t r e s au-des
sus du niveau de la mer . D'autres e s p è c e s v o i 
sines habi tent les autres s o m m i t é s des Andes. 
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Fig. 23. L'Eutoxère aigle (p. 86), 

sus-alaires, le dos, le croupion verts. I l a les ré
miges d'un brun-pourpre foncé ; lesrectrices d'un 
noir mé ta l l ique , les trois externes blanches dans 
leur moi t ié terminale, quelquefois légèrement 
bordées de noir ; le ventre d 'un blanc gr isâtre ; 
les sous-alaires noires, à reflets ve rdâ t r e s ; une 
petite tache blanche au-dessus de l 'œ i l ; le bec 
noir ; les pattes d'un brun f o n c é . 

La femelle a la tê te d 'un b run b r o n z é , le dos 
vert-brillant, à reflets d o r é s ; la gorge et les côtés 
de la poitr ine d'un bleu v e r d â t r e ; le ventre gris, 
à reflets verts. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette es
pèce habite le Mexique et l ' A m é r i q u e centrale. 

LES PLATYSTYLOPTÈRES — 
PLA TYSTYLOP TE RUS. 

Die Krummftûgel. 

Caractères. — Sous le nom de platystylo-
pterus, Reichenbach a d é c r i t quelques e spèces qui 
rappellent les n e c t a r i n i d é s . Ce sont des colibris 

L E S C A M P Y L O P T E R E S — 
CAMPYLOPTERUS. 

Die Sâbelflûgler. 

Caractères. — Les campyloptères sont remar
quables par la forme de leurs ailes. Elles sont 
larges ; les rémiges primaires en sont fortement 
recourbées , et leurs tiges t rès-é largies . Us ont une 
queue grande t r o n q u é e ou arrondie, à rectrices 
externes courtes ; un bec vigoureux, une fois et 
demie environ plus long que la t ê t e , peu re
courbé , c o m p r i m é la té ra lement , plus haut que 
large ; des pattes g rê l e s ; des ongles longs. 

LE CAMPYLOPTERE DE DELVTTRE — 
CAMPYLOPTERUS DELATTREl. 

Der Sichelfîùgler, the Sickle-winged Humming Bird. 

Caractères. — Le campyloptère de Delattre, 
ou campyloptère à ailes en faucille, est bleu-violet, 
avec le sommet de la tête bleu-noir f o n c é ; les 
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Fig. 24. L'Oréotrochile du Chimborazo (p. 87). 

grands et v igoureux ; à tiges des p r e m i è r e s r é 
miges fo r t emen t é l a r g i e s ; à queue t r o n q u é e à 
angle d r o i t , et à bec cour t , assez fo r t , presque 
d r o i t . 

LE PLATYSTYLOPTÈRE ROUX — 
PLATYSTYLOPTERUS RUFUS. 

Der Krummftûgel. 

Caractères. — Le platyslyloptère roux ou à 

ailes r e c o u r b é e s , a envi ron 15 cen-t. d . long ei 
20 cent, d 'envergure. I l a le dos v e r t - b r o n z é , le 
ventre j a u n e - b r u n â t r e ; les rectrices m é d i a n e s 
ont la m ê m e couleur que le dos, les autres sont 
de m ê m e teinte que le ventre ; toutes ont une 
tache blanche p r è s de leur e x t r é m i t é . 

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

L E S H Y P O P H A N I D É S — HYP0PHAN1AE. 

Die Edelsteinvôgel, the Topaz Humming-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les h y p o p h a n i d é s , ou oiseaux-
pierreries, on t , sous le rappor t de la s t ructure de 
l ' a i l e , beaucoup de c o n f o r m i t é avec les o r é o t r o -
c h i l i d é s ; mais leurs r é m i g e s pr imaires sont ce-

BBEHV. 

pendant moins larges, et leur queue est plus i n é 
gale, les deux rectrices m é d i a n e s d é p a s s a n t de 
beaucoup les autres. 

IV — 323 
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L E S T O P A Z E S — TOPAZA. 

Die Topase, the Ara Humming-Birds. 

Caractères. — Les espèces qui font partie 
de ce petit groupe ont un bec court, vigoureux, 
légèrement r e c o u r b é ; les tarses et les pieds t rès-
grôles; des ailes assez courtes; une queue courte, 
avec les rectrices moyennes étroites et beaucoup 
plus longues que les autres. 

LE TOPAZE VULGAIRE — TOPAZA PELLA. 

Der Topas, the fiery Topaz Humming-Bird. 

Caractères. — Le topaze (fig. 25,p. 92) peut ri
valiser de beauté avec tous les autres colibris. I l a 
le sommet de la tête et une bande qui entoure la 
gorge d'un noir velouté ; le tronc d'un rouge-
cuivré tirant sur le rouge-grenat, à reflets d o r é s ; 
les couvertures de la queue vertes ; la gorge 
dorée , à reflets ve r t - émeraude ou jaune-topaze, 
suivant l'incidence de la lumiè re ; les r émiges 
primaires d'un brun rouge, les secondaires d'un 
roux de roui l le ; les rectrices médianes vertes, la 
paire suivante, qui dépasse toutes les autres de 
8 cent. , d'un brun châ ta in ; les autres d'un rouge 
brun. La femelle est verte, avec la gorge rouge; 
ses couleurs sont moins chatoyantes que celles 
du m â l e . Cet oiseau, y compris les longues 
plumes de sa queue, mesure plus de 10 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le topaze 
semble propre à la Guyane. I l habite les four rés 
les plus épais , sur les rives des cours d'eau. Une 

autre espèce , t r è s -vo i s ine , se trouve dans le bas
sin s u p é r i e u r de l 'Amazone. 

LES AITHURES — AITHURUS. 

Die Kappenkolibris, the tufted Humming-Birds. 

Caractères. — Les aithures ont le bec court, 
fo r t , r e c o u r b é à la pointe ; des ailes longues et 
é t ro i t e s ; une queue courte, peu p r o f o n d é m e n t 
fourchue, la seconde rectrice externe dépas
sant les autres d'environ 16 cent. Les mâles 
portent de chaque côté de la t ê t e , à la région au
riculaire, une huppe assez longue. 

L'AITHURE A CAPUCHON — AITHURUS POLYTMUS. 

Der Kappenkolibri, the tutfed Humming-Bird. 

Caractères. — L'aithure à capuchon a le som
met de la tê te d'un noir foncé ; le dos vert ; le 
devant et les côtés du cou, la poitr ine d'un beau 
ve r t - émeraude ; le ventre et les couvertures in
fér ieures de la queue d'un bleu noi r ; les rémi
ges noir-pourpre ; les rectrices d'un noir foncé, 
à reflets verts dans leur partie basilaire ; l 'œil brun-
foncé , le bec rouge-corail , à pointe no i re ; les 
pattes brunes. Cet oiseau a 28 cent, de longet 
17 cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est 
de 8 cent., celle de la queue de 20, 

La femelle a le dos ve r t -b ronzé , le ventre blanc, 
les flancs s emés de taches vertes. Elle a 13 cent. 
de l o n g ; son aile pliée mesure 7 cent. , et sa 
queue 5. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• Cette espèce 
habite la J a m a ï q u e . 

L E S L A M P O R N I T H I D É S — LAMP0RN1THES. 

Die Waldnymphen, the Wood-Nymphs. 

C a r a c t è r e s . — Les l amporn i th idés , ou nym
phes des forêts, ont le bec droit ou l égè remen t re
courbé, large à la base, échancré un peu en ar
rière de la pointe ; les doigts longs ; les ongles 
courts, hauts, pointus, fortement recourbés ; les 
ailes étroi tes ; la queue assez large, obtuse, ar
rondie ou légèrement fourchue. Les deux sexes 
portent une livrée d i f férente . 

LES LAMPORNIS - LAMPORNIS. 

Die Mango, the Mangos. 

Caractères. — Ce genre est essentiellement 
caractér isé par un bec assez long, r e c o u r b é , large, 

aplati dans toute sa longueur et par une queue 
courte et arrondie. 

L 'espèce suivante peut ê t r e c o n s i d é r é e comme 
le type non-seulement du genre, mais aussi de la 
Camille. 

LE LAMPORMS MANGO — LAMPORNIS MANGO. 

Der Mango, the Mango. 

Caractères. — Cetoiseau a le dos vert-bronzé, 
à reflets cu iv rés , les r é m i g e s d 'un gris noi r , à re
flets violets; les deux rectrices m é d i a n e s de m ê m e 
couleur que les r é m i g e s , à leur face s u p é r i e u r e ; 
leur face i n f é r i e u r e , et les deux faces des autres 
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rectrices d 'un rouge-violet t ou rnan t au pou rp re , 
et b o r d é e s d 'un l i s é r é n o i r à reflets b l e u - m é t a l l i 
que ; la gorge, le cou, la p o i t r i n e , la part ie su
p é r i e u r e d u ventre d 'un no i r v e l o u t é , b o r d é 
l a t é r a l e m e n t de bleu ; le bas d u ventre vert-
b r o n z é ; le bec no i r , b r u n chez les j eunes ; les 
pattes noires . 

L a femel le a le dos plus c la i r que le m â l e , le 
ventre blanc, à raies longi tudina les noires. Le 
mango a 13 cent, de long et 20 cent, d 'enver
gure ; la longueur de l 'aile est d e ! cent. , celle de 
la queue de 4 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le mangO se 
trouve dans presque tou t le B r é s i l ; on le rencon
tre aussi au Paraguay, dans la Guyane, aux A n 
ti l les et m ê m e dans la F lo r i de . 

LES CHRYSOLAMPES — CHRYSO-

LA M PIS. 

Caractères. — D'après Burmeister, ce genre 
p r é s e n t e les c a r a c t è r e s suivants : bec plus long 
que la t ê t e , ap la t i , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , à p o i n t e 

droi te , p r é c é d é e d'une é e h a n c r u r e ; ailes é t r o i 
tes ; queue large, a r r o n d i e ; doigts longs; on
gles courts, hauts, pointus , fo r tement r e c o u r b é s . 

LE CIIRYS0LAMPE NYMPHE — C/IRYSOLA HPIS 
MOSCIllTA. 

Die Waldnymphe, the Wood-Nymph. 

Caractères. — Le chrysolampe nymphe est 
le plus beau de tous les col ibr i s du B r é s i l , d ' a p r è s 
Burmeis te r . I l a le sommet de la t ê t e b r u n , la 
gorge rouge- rub i s et rouge-aurore d o r é , à reliefs 
splendides ; les ailes à reflets v io le t s ; la queue 
d 'un r o u x - c h â t a i n clair , chaque p lume é t a n t 
b o r d é e de noi r . Cette e s p è c e a i l cent, de long 
et 14 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile 
est de 6 cent . , celle de la queue de 3. L a femel le 
et les jeunes ont le dos d 'un vert b r o n z é et le 
ventre gr is . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La nymphe 
des f o r ê t s habi te l'est de l ' A m é r i q u e du S u d ; 
c'est un des oiseaux-mouches les plus communs 
de cette partie du monde. 

L E S F L O R I S U G I D È S FL0R1SUGI 

Die Biumennymphen, the Flower-Nymphs. 

C a r a c t è r e s . — Les f l o r i sug idés , ou nymphes 
des fleurs, sont d'une assez for te tai l le ; ils ont le 
corps v igoureux ; leurs ailes au repos couvrent en
t i è r e m e n t la queue ; l eur bec est f o r t , mais sans 
aucune é e h a n c r u r e ; leur plumage d i f f è r e plus 
ou moins suivant les sexes. 

LES HÉLIOTHRIX ou JACOBINES — 
HEL10THRIX. 

Caractères. — Les héliolhrix ont un bec droit, 
large, p la t , mince , à pointe a l l o n g é e ; les pattes 
g r ê l e s et faibles ; des doigts s o u d é s à leur base ; 
des ongles courts , aplatis, l é g è r e m e n t r e c o u r b é s ; 
une queue longue , conique, à plumes é t r o i t e s . 

Chez la femel le , la queue est a r r o n d i e , à rectrices 
larges. 

L'HÉLIOTHUIX A OREILLONS — HELIOTHRIX 
AVR1CULATA. 

Der Blumenkûsser. 

Caractères. — L'héliothrix à oreillons, vul
ga i rement Vembrasse-fleurs (fig. 26), est l ' e spèce 
la plus c o n n u è de ce genre. I l a le dos et les c ô t é s 
d u cou v e r t - b r o n z é , à reflets d o r é s , au moins chez 

les adultes; les r é m i g e s d 'un n o i r â t r e à reflets vio
lets; le ventre b lanc ; les t ro is rectrices externes 
blanches, les m é d i a n e s d 'un beau b leu à reflets 
c u i v r é s . Au-dessous de l 'œi l commence une raie 
d 'un noi r v e l o u t é , qu i s ' é l a rg i t en se d i r igeant en 
a r r i è r e , et se t e rmine par une bande bleu-d 'acier . 
Le m â l e a la queue longue, à rectrices externes 
t r è s - c o u r t e s . La femelle a la queue courte , large 
et é g a l e . Le m â l e a 15 cent, de long, sur les
quels 7 cent, appart iennent à la queue ; la fe
mel le a 11 cent . , d o n t 4 appart iennent à la queue. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s le 
prince de W i e d , l 'embrasse-fleurs est assez rare 
au Brés i l ; au dire de Burmeis te r , i l habite les 
f o r ê t s de la cô te orientale de l ' A m é r i q u e du Sud, 
j u s q u ' à Rio-de-Janeiro. Dans la Guyane, i l est 
r e m p l a c é par une e s p è c e voisine. Les autres es
p è c e s de ce genre habitent l 'ouest de l ' A m é r i q u e 
du Sud. 

LES FLORISUGES — FLORISUGAE. 

Die Blumenwûger, the Flower-Suckers. 

Caractères. — Les florisuges diffèrent des 
oiseaux du genre p r é c é d e n t par un bec f o r t et 
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droit , aplati seulement à la base, plus haut que 
large à la pointe, et l égèrement b o m b é ; des pat
tes fortes, à tarses couverts de plumes ; des on
gles l égèrement r ecourbés ; des ailes longues et 
é t r o i t e s ; une queue large et l égè remen t é c h a n -
crée . 

LE FLORISUGE NOIR — FLORISUGA ATRA. 

Der Trauerblumensauger,the black Flower-Sucker. 

l'ara cl ère». — Le florisuge noir est une 
des plus belles espèces de ce groupe : i l a tout le 
corps noir-velouté , sauf le croupion et les pattes; 

les couvertures des ailes sont v e r t - b r o n z é , les ré
miges no i r â t r e s , à reflets violets ; les deux rectri
ces méd ianes noires, à reflets bleu-violet ; les 
quatre externes blanches, b o r d é e s de noir à leur 
ex t rémi té ;cet oiseau a 12 cent, de long ; l'aile pliée 
mesure 7 cent, et la queue 4. 

Lafemelle ades couleurs plus ternes; les joues 
sont rouge-roux ; les plumes du dos bordées de 
jaune. Le bec et les pattes sont d 'un noi r foncé 
dans les deux sexes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette es
pèce est t r è s - c o m m u n e au Brési l ; elle habile vo
lontiers les altitudes les plus grandes. 

L E S T R O C H I L I D E S - TROCHJLl. 

Die Fecn, the Ruby-throated Humming-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les t rochi l idés , que l'on peut 
regarder comme le type de la division des bour
donneurs, ont le bec delongueur moyenne, droit , 
ent ier; les ailes étroi tes , en fauci l le ; le plumage 
splendidement coloré, variant suivant les sexes. 

L E S C O L I B R I S — TROCBILUS. 

Die Kolibris, the Colibris. 

Caractères. — On peut assigner à ce groupe 
comme ca rac t è re s géné r iques : un bec de Ion-



L E C A L L I P H L O X A M É T H Y S T E . 93 

Fig. 2G. L'Héliothrix à oreillons (p. 91). 

gueur moyenne, d ro i t , aplati a la base, po in tu ; des 
pattes courtes, faibles ; des tarses minces ; des 
ailes longues et t r è s - é t r o i t e s ; une queue l é g è r e 
ment fou rchue . 

LE COLIBKI PROPREMENT DIT — TJIOCIIILUS 
COLUBRIS. 

Der nordamerikanische Kolibri, the Ruby-throated 
Humming-Bird. 

Caractères. — Cet oiseau, l'une des espèces 
des plusanciennementconnues ,a le dos et les deux 
rectrices m é d i a n e s verts, à reflets d o r é s ; la po i 
t r i n e , les c ô t é s d u cou, la gorge d 'un carmin-pour
pre t a c h e t é de n o i r ; le ventre b l a n c - g r i s â t r e 
m ê l é de vert ; les r é m i g e s et les rectrices d 'un 
b r u n pourpre ; l 'œi l b r u n - f o n c é , le bec et les 
pattes noi rs . L'oiseau a 10 cent . de long et 10 cent. 
d 'envergure. 

La femel le a le ventre blanc et les t ro is rec
trices externes m a r q u é e s d'une tache de m ê m e 
couleur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve 
le c o l i b r i dans t o u t l'est des É t a t s - U n i s et au Ca
nada, j u squ ' au Labrador . 

L E S C A L L I P H L O X ou A M É T H Y S T E S . — 

CALLIPHLOX. 

Die Amelhistvôgel, the Amethyst-Birds. 

Caractères. — Les calliphlox ont le bec plus 
long que la t ê t e , f inement p o i n t u , l é g è r e m e n t 
épaiss i en a r r i è r e de la po in te ; des tarses courts 
et g r ê l e s ; les doigts et les ongles courts , ces der
niers fo r t ement r e c o u r b é s et a c é r é s ; les rectrices 
é t r o i t e s ; une queue fourchue chez le m â l e , t r on 
q u é e chez la femel le . Chez le p remier , les rec
trices externes sont longues et pointues. 

LE CALLIPHLOX AMÉTHYSTE — CALLIPHLOX 
AMETHYSTINA. 

Der Amethistkolibri, the Amethyst-Colibri. 

Caractères.— L'améthyste 27,/>. 96) a le 
dos ver t -bronzé- , à reflets d o r é s ; la gorge, les 
joues, le cou d 'un r o u g e - a m é t h y s t e splendide, 
l i m i t é par une bande d ' un blanc é c l a t a n t ; la 
po i t r ine et le ventre d ' un gris n o i r â t r e , à faibles 
reflets m é t a l l i q u e s ; les couvertures i n f é r i e u r e s 
d e l à (pieue d 'un gris c la i r , b o r d é e s de blanc ; les 
r é m i g e s d 'un gris b r u n , à faibles reflets v io le t s ; 
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les rectrices médianes ver t -bronzé ; les trois ex
ternes de la couleur des r émiges . 

La femelle a la gorge blanche, la queue d'un 
jaune roux à l ' ext rémité . Les jeunes ont le m ê m e 
plumage que la femelle. 

L 'améthys te a 9 cent, de long, et environ au
tant d'envergure; la longueur de l'aile est de 4 
cent., celle de la queue de 3 cent, et demi chez 
le mâ le , de 2 cent.chez la femelle. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette es
pèce habite les Campos, dans l ' in tér ieur du B r é 
sil, et y est m ê m e t r è s - c o m m u n e . 

LES CALOTHORAX ou LUCIFERS — 

CALOTFIORAX. 

Die Spitzenschivânlze, the Woodslars. 

Caractères. — Dans ce-genre, le mâle a la 
queue d'une forme toute par t i cu l iè re .Les rectrices 
sont courtes, é t roi tes , roides, et la queue, dans 
son ensemble, est fourchue. Chez certaines es
pèces, cette bifurcation se fait avec une certaine 
régular i té , les rectrices les plus externes é tan t les 
plus longues, les moyennes, les plus courtes. Dans 
d'autres, les rectrices externes sont réduites à des 

moignons courts, presque d é p o u r v u s de barbes; 
la t ro i s i ème seulement commence à faire par
tie de la fourche . Chez la femelle, les rectrices 
sont toutes éga les entre elles, et de longueui 
moyenne. Le bec est long, mince et l égèrement 
r e cou rbé . 

LE CALOTHORAX DE MULSANT — CALOTHORAX 
MULSANTI. 

Der MuhanCsche Spitzenschwvitz, Nuisant's Wôodstar. 

Caractères.— Une des plus belles espèces de 
ce genre est celle qu i a é té déd iée à Mulsant. Le 
mâle a le dos et les flancs v e r t - f o n c é , à reflets 
superbes ; le menton, une ligne é t ro i t e allant du 
bec à l 'œil , le cou, une ligne qui descend sur la 
partie m é d i a n e de la poi t r ine , et le ventre blancs; 
le menton a des reflets rouge-violet. 

La femelle a le dos plus clair que le mâle , le 
ventre blanc, les flancs et les couvertures su
pér ieures de la queue b r u n - r o u g e â t r e . Sur les 
côtés du cou, descend une ligne d 'un vert-olive 
foncé ; la queue est d'un b run clair , avec une ligne 
noire à l ' ex t rémi té . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 
habite la Colombie et la Bolivie. 

L E S L O P I I O R M T H Ï D É S — LOPHORNITHES. 

Die Elfen, the Coquettes. 

C a r a c t è r e s . — Les lophorn i th idés , vulgaire
ment elfes, sont de tous les colibris ceux qui sont 
les mieux parés . Leur cou ou leur lète portent 
des ornements particuliers, au moins chez le 
mâle ; le bec est l égèrement aplati à sa base, a l 
longé, droi t , cylindrique, pointu, sans éehan
crure dans le reste de son é t e n d u e . Les pattes 
sont petites, les doigts t rès-cour ts , les ongles plus 
longs que chez les autres colibris. Les mâles ont 
un plumage à couleurs splendides et variées. Les 
Jumelles n'ont aucun ornement. 

LES CÉPHALÉP1S — CEPHALOEPIS. 

Die Kopfelfen. 

Caractères. — Cbez les céphalépis, le bec 
a à peine la longueur de la tête ; i l est pointu, 
avec la pointe de la mandibule infér ieure un peu 
bombée ; les doigts sont courts ; les ongles, longs, 
minces, étroits ; les ailes, assez courtes ; la queue' 
relativement longue, à rémiges larges. Le mâle' 

porte sur la tête une huppe, dont la pointe est 
cons t i tuée par une seule plume. 

LE CÉrlIALÉPIS DE DELALAiNDE — CEPHALOEPIS 
DEL ILAiSDU, 

Die Kopfelfe. 

Caractères. — Le mâle de cette espèce est un 
des plus beaux colibris. 11 a le dos et les deux 
rectrices méd ianes d'un beau vert-de-bronze 
ma t ; la tête vert-de-bronze clair et v i f ; les trois 
longues plumes qui constituent la huppe et les 
côtés de la tête d'un vert plus mat et plus foncé , 
bleu-d'acier chez les individus t r è s -âgés ; la face 
in fé r ieure du corps g r i s - c e n d r é ; la poitr ine et le 
mil ieu du ventre bleu-d'azur ; les ailes b r u n â t r e s , 
à reflets violets; les rectrices la té ra les noi râ t res , 
les plus externes b o r d é e s de b lanc; le bec noir ; 
les pattes d'un brun noir . La femelle et les jeunes 
n'ont pas de huppe, et leur ventre n'esv pas bl'.J 
d'azur. Cette espèce a 10 cent, de long ; la Ion-
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gueur de l 'a i le est de 6 cent., celle de la queue 
de 8. L a longueur de la huppe est de A cent, et 
d e m i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s B u r 
meister, le c é p h a l é p i s de Delalande ne v i t que 
dans les f o r ê t s ou sur la l i s i è re des bois ; i l ne p é 
n è t r e jamais dans les j a rd ins . I l ne se t rouve que 
dans le sud d u B r é s i l , et on ne le rencontre g u è r e 
au n o r d de Rio-de-Janeiro. 

LES LOPHORNIS — LOPHORNIS. 

Die Prachtelfen, the spangled Coquettes. 

Caractères. — Les lophornis, elfes superbes, co -
quels de quelques auteurs, sont des oiseaux on 
ne peut plus ravissants. Chez le m â l e , le cou porte 
une collerette c o m p o s é e d 'un plus ou moins 
grand nombre de plumes é t r o i t e s , longues, de 
couleurs splendides, et que l 'oiseau peut é t a l e r ou 
rabattre à v o l o n t é . Souvent la t ê t e est su rmon
t é e d 'une sorte de h u p p e ; le bec est fin, p o i n t u , 
l é g è r e m e n t épa iss i p r è s de son e x t r é m i t é , et i l 
a environ la longueur de la t ê t e . Les ailes sont 
petites et é t r o i t e s , plus courtes que la queue. Les 
rectrices sont larges et toutes à peu p r è s d ' éga l e 
longueur . 

LE LOPHORNIS SPLENDIDE—LOPHORNIS ORNATA. 

Die Prachtelfe, the spangled Coquette. 

Caractères. — 11 est difficile de dire quelle est 
la plus belle de toutes les e s p è c e s de lophornis ; 
toutes r ival isent de b e a u t é et d ' é c l a t ; ce l l e -c i , le 
lophorn is splendide (fig. 28), a les plumes du 
t ronc d 'un ver t de bronze, la huppe, q u i sur
monte la t ê t e , d 'un rouge b r u n â t r e ; une bande 
é t r o i t e q u i traverse le bas d u dos blanche ; la face 
verte, à reflets magnif iques ; la collerette f o r m é e 
de plumes d 'un brun- rouge cla i r , avec une tache 
d ' un vert b r i l l a n t à l ' e x t r é m i t é ; les r é m i g e s b r u n -
pourpre f o n c é ; les p lumes de la queue d 'un 
r o u g e - b r u n f o n c é ; le bec d 'un rouge couleur-
de -cha i r , avec la pointe b rune . 

L a femel le a des teintes b ien moins vives, et 
n'a n i huppe n i collerette ; sa face n'a po in t les 
effets br i l lants de celle d u m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e lophornis 
splendide habite la Guyane. 

LES BELLATRIX — BELL A TRIX. 

Die Kônigselfen, the King-Coquettes. 

Caractères. — Chez les bellatrix, la collerette 
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est moins grande que chez les lophorn i s , mais la 
huppe est plus d é v e l o p p é e . 

LE BELLATRIX ROYAL — BELLATRIX REGIN/E. 

Die Kônigselfe, the King-Coquette. 

Caractères. — Le bellatrix royal se rapproche 
beaucoup, par sa l i v r ée , du lophorn is splendide. 
I l a le corps vert-de-bronze ; le bas du dos t r a 
versé par une bande blanche ; la queue brune ; les 
ailes b r u n - p o u r p r e ; les plumes de la col lerel te 
v e r t - é m e r a u d e , t a c h e t é e s de rouge. L a huppe est 
f o r m é e de plumes longues et é t r o i t e s , d 'un roux 
rouge très-vif, avec une tache v e r t - d e - b r o n z e 
foncé p r è s de la pointe. 

LES HÉLIACTINES — HE LIA CTINUS. 

Die Schweifelfen, the Sun-Gems. 

Caractères.—Les héliactines diffèrent des au
tres l o p h o r n i t h i d é s par la longueur de l eu r queue. 
Le m â l e a une peti te huppe au-dessus de chaque 
œi l ; les ailes sont longues et é t r o i t e s ; la queue 
conique ; les rectrices é t r o i t e s et pointues, d i m i 
nuant de longueur de dehors en dedans ; le bec 
plus long que la t ê t e , chaque mandibu le é t a n t 
l é g è r e m e n t épa i s s i e en a r r i è r e de son e x t r é m i t é . 
Les pattes sont petites, les ongles courts, assez 
gros et for ts . 

L'HÉLIACTINE CORNU— //ELIACTINUS CORNUTUS. 

Die gehôrnte Schweifelfe, the Sun-Gem. 

Caractères. — L'héliactine cornu (fig. 29) 
est vert-de-bronze peu b r i l l an t . Le m â l e a la t ê t e 
b leu d 'acier; la col leret te est successivement v io
lette, verte, j aune , orange et rouge, ces teintes se 
fondant insensiblement les unes dans les autres ; 
la gorge, la part ie a n t é r i e u r e d u cou et les joues 
sont d 'un n o i r - v e l o u t é f o n c é ; la part ie s u p é r i e u r e 
de la poi t r ine , le m i l i e u du ventre , le c roupion 
et les rectrices l a t é r a l e s sont blanches ; les r é 
miges grises ; le bec est no i r . L 'oiseau a 12 cent. 
de long ; la longueur de l 'ai le p l i ée est de 5 cent . , 
celle de la queue de 5 à 7. 

L a femel le est d é p o u r v u e de huppe et de col le
re t te ; elle a la gorge j aune- roux; les rectrices ex
ternes r a y é e s de n o i r dans le m i l i e u de leur l o n 
gueur. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s B u r 
meister, ce serait un des co l ibr i s les plus abon
dants des Campos d é c o u v e r t s dans l ' i n t é r i e u r de 
M i n a s - G e r a ë s , 



Die Sylphen. 

C a r a c t è r e s . — Les lesbiidés, ou sylphes, sont 
surtout caractér isés par leur queue, qui est t rès-
longue et t r è s - fourchue . 

LES STÉGANLIRES — STEGANURUS. 

Die Fluggensylphen. 

Caractères.— Chez les stéganures, ou sylphes-
étendards, les deux rectrices externes sont t rès-
longues, dégarn ies de barbes dans leur de rn iè re 
moit ié , sauf à la pointe, où les barbes redevien
nent t rès - longues . Leur bec est court, presque 
dro i t ; leurs pattes sont petites et couvertes d'un 
duvet épais . 

LE STEGANURE D'UNDERWOOD — STEGANURUS 
UNDERirOODl. 

Die Fiaggensylphe. 

Caractères. — Ce stéganure (fig. 30) a le dos, 
le ventre, les flancs et les sous-caudales vert-de-
bronze ; la poitr ine et le cou d 'un vert br i l lant ; 
les ailes d'un brun pourpre ; la queue brune ; les 
barbes terminales des rectrices externes noires, 
à reflets verts. L'oiseau a 15 cent, de long ; la lon
gueur de l'aile est de 5 cent., celle de la queue 
de 9. 

La femelle a le dos vert-de-bronze; le ventre 
blanc, à reflets ve rdâ t r e s ; les sous-caudales b ru 
n â t r e s , les rectrices, à peu p r è s d 'égale longueur, 
blanches à l ' e x t r é m i t é . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le s t é g a n u r e 
d 'Underwood habite le Bré s i l . 

LES SPARGANURES - SFARGANURA. 

Die Schleppensylphen. 

Caractères. — Les sparganures diffèrent prin
c ipalement des s t é g a n u r e s par la f o r m e de leur 
queue : les rectrices vont en augmentant de lon
gueur de dedans en dehors, et les externes ont au 
moins c i n q fois la longueur des m é d i a n e s . Leurs 
barbes ont la m ê m e longueur dans toute l ' é t en 
due de la p lume . 

LE SPAKGANURE SAPIIO - SPAIlGANUliA SAPIIO 

Der Sapho. 

Caractères. — Le sapho (fig. 3) a le dfts 
r o u g e - é c a r l a t e ; la t ê t e et le ventre v e r t - m é t a l l i 
que; la gorge de couleur plus claire et b r i l l a n t e ; 
le bas-ventre b r u n - c l a i r ; les ailes b r u n - p o u r 
pre ; les rectrices d 'un jaune-orange b r i l l a n t à la 
racine et b r u n - n o i r f o n c é à l ' e x t r é m i t é . 

La femelle a le dos v e r t ; le ventre t a c h e t é de 
gris ; la queue plus cour te , et d ' un rouge c la i r . . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
habile la B o l i v i e . 

UREUM. I V — 324 
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L E S M I C R O R A M P H 1 D Ë S — M1CRORAMPHL 

Die Maskenkolibris, The Columbian Thornbills. 

C a r a c t è r e s . — La dern ière famil le que nous 
ayons à examiner rapidement est celle des mic ro -
ramphidés , vulgairement colibris masqués. Us ont 
le bec t rès -cour t , droi t ; les ailes moyennement 
longues et assez larges; la queue diversement 
conformée , généra lement longue, plus ou moins 
fourchue ; la t è te et le cou ornés de parures sin

gulières. 

LES RAMPHOMICRONS — 
RAMPHOMICRON. 

Die Dornschnâbel. The Thornbills. 

Caractères. — Les ramphomicrons ont un bec 
mince, court, semblable à une é p i n e ; des ailes 
moyennement longues, assez étroi tes ; une queue 
large et p r o f o n d é m e n t fourchue. 

LE RAMPHOMICRON A BEC EN ÉPINE — 
RAMPHOMICRON HETEROPOGON. 

Der Dornschnâbel. The Thombill. 

Caractères. — Cette espèce a le dos vert-de. 
bronze; lapartie an té r i eu re de la tê te vert foncé et 
Grillant; les plumes d e l à gorge, pro longées sous 
forme de collerette, d'un vert méta l l ique à la par
tie moyenne de la gorge, d'un jaune orange aux 
parties latérales et in fér ieure ; le bas-ventre d'un 
blanc gr i sâ t re ; les rémiges d'un brun pourpre ; 
a queue d'un brun bronzé . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ramplîO-
micron à bec en épine est originaire de S a n t a - F é 
de Bogota. 

LES OXYPOGONS — OXYPOGON. 

Die Helmkolibris. The Helmet-Crests. 

Caractères.—Les oxypogons sont caractérisés 
par une tê te su rmon tée d'une huppe, en forme 
de cimier, ce qui les a fait nommer quelquefois 
colibris à casque; leur queue est droite, t r o n q u é e ; 
leurs ailes sont larges, et leur plumage terne. 

L'OXVPOGON DE LLNDEN — OXYPOGON LINDENI. 

Caractères. — Cette espèce (Pl. XXI), dédiée à 
Linden, a le dos et le ventre vert-de-bronze terne ; 
une tache sur le f ront et les côtés de la tê te noirs ; 
les plumes de la huppe et de la gorge, les côtés 

du cou, blancs; les plumes de la queue brunes, 
à tiges blanches. I l a 10 cent, de long. ; la lon
gueur de l'aile est de 8 cent., celle de la queue de 
7 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Linden dé
couvrit ce singulier co l ib r i dans la Sierra Nevada 
de Morida, dans la Colombie, à une altitude 
de 4,000 à 3,400 m è t r e s au-dessus du niveau de 
la mer 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e «les co l ibr i s . 
— Les colibris appartiennent exclusivement à 
l ' A m é r i q u e , et, plus que tout autre vertébré 
a i lé , ils sont ca rac té r i s t iques de la faune de cette 
partie du monde. On avait di t autrefois qu'ils 
é ta ien t l imi tés à la zone to r r ide ; mais nous sa
vons maintenant q u ' i l n'en est pas ainsi. On en 
trouve dans toute l ' é t endue du continent amé
r icain, partout où la terre est encore capable de 
produire des fleurs. Le col ibr i proprement dit 
ou de l 'Amér ique du Nord , a é té t rouvé au La
brador; une autre espèce , qui le remplace dans 
l'ouest, se rencontre sur les bords de la rivière 
Columbia; d 'un autre côté. , l 'on a découvert 
de ces oiseaux dans la Terre-de-feu. Ils s'élèvent 
éga l emen t t r è s - h a u t sur les sommets de la 
chaîne des Andes; on les voi t , au-dessous de lu 
l imi te des neiges é t e rne l l e s , à une altitude de 
4,000 à 5,600 m è t r e s au-dessus du niveau de la 
mer; ils vont visiter les c ra t è re s des volcans non 
encore é te in t s , là où aucun autre v e r t é b r é supé
r ieur n'ose s'aventurer. Le naturaliste, que l'a
mour de la science pousse à gravir les hauts 
sommets, les a vus nicher dans les régions dé
vastées par les tourmentes de neiges, là où i l 
s'attendait tout au plus à apercevoir un condor. 

On peut dire que chaque c o n t r é e , chaque lo
calité m ê m e a ses espèces propres. Les oréotro-
chil idés ne qui t tent pas les montagnes où ils 
vivent; c'est au plus s'ils descendent j u s q u ' à la 
l imi te i n f é r i eu re de la rég ion montagneuse, 
quand le mauvais temps les y contraint . D'autres, 
qui peuplent les vallées chaudes et b rû lan te s où 
ne se fait jamais sentir le moindre zéphyr , ne 
les quittent pas pour s 'é lever sur les hauteurs. 
De m ê m e que les montagnes et les val lées , les 
forêts et les steppes ont leurs colibris spéc iaux. 
Plus que tous les autres oiseaux, ces bi joux de 
la nature ont leur existence liée à la p r é sence de 
certaines f leurs; ils sont dans la relation la plus 
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i n t i m e avec le m o n d e v é g é t a l . Te l le fleur où I 
ce lui -c i t rouve sa n o u r r i t u r e , n'est jamais v is i tée 
par c e l u i - l à ; de la f o r m e du bec, on peut d é j à con
c lure que certaines e s p è c e s ne peuvent vivre que 
de certaines fleurs, et sont incapables de prendre 
leur n o u r r i t u r e dans d'autres fleurs. Quelques es
p è c e s , cependant, ne paraissent pas f o r t d i f f ic i les 
sous ce r appor t ; W i l s o n c ro i t que la m o i t i é , au 
moins , des fleurs de sa pat r ie , sont t r ibuta i res du 
c o l i b r i de l ' A m é r i q u e du N o r d . D'autres, en f in , 
ne recherchent que certains arbres, et ne vis i 
tent m ê m e que celles de leurs branches q u i se 
t rouven t à une certaine hauteur . Les uns p r é 
f è r e n t les fleurs des plus hautes branches ; les au
tres, celles des basses branches, d'autres encore 
les feui l les . D ' a p r è s Gosse, le col ibr i -na in ne se 
n o u r r i t que des f leurs des pelites plantes, q u i 
é c l o s e n t au ras d u sol. A u dire de B â t e s , 
les p h a ë t o n s se posent t r è s - r a r e m e n t sur les 
quelques fleurs q u i fleurissent dans les f o r ê t s 
épa i s se s qu ' i ls hab i t en t ; ils prennent p l u t ô t sur 
les feui l les les insectes dont ils se nourrissent , 
et se meuvent avec une ag i l i t é incroyable dans 
le f eu i l l age , en examinant chaque feu i l l e sur 
chacune de ses faces. E n u n m o t , on ne pour 
ra i t nier la d é p e n d a n c e o ù se trouvent ces oiseaux 
re la t ivement à certaines plantes. Auss i , ne de
vons-nous pas nous é t o n n e r si plusieurs î les ont 
leurs col ibr i s propres : a ins i , l ' î le Juan-Fernan-
dez p o s s è d e deux e s p è c e s que l ' on ne trouve 
pas dans les î les voisines ; le c o l i b r i - n a i n , q u i 
habi te la J a m a ï q u e , ne s'est jamais t r a n s p o r t é à 
Cuba. E t cependant, ce q u i manque à ces o i 
seaux, ce n'est certes pas la poss ib i l i t é d 'entre
prendre de longs voyages; plusieurs e s p è c e s 
sont là pour le prouver . 

Ce que nous venons de d i re ne s 'applique pas 
à tous les co l ibr i s en g é n é r a l ; car telles e s p è c e s 
se rencont rent dans toute une m o i t i é de l ' A m é 
r i q u e . 

L'existence des col ibr i s é t a n t essentiellement 
d é p e n d a n t e de la v é g é t a t i o n , i l est é v i d e n t que 
les r é g i o n s tropicales doivent ê t r e sur tout riches 
en e s p è c e s . On se t rompera i t cependant, si l ' on 
croyai t que les f o r ê t s des terres basses, o ù la 
v é g é t a t i o n a t te in t son plus haut d é v e l o p p e m e n t , 
sont le paradis des co l ib r i s . Ce n'est pasque ceux-
c i d é d a i g n e n t les fleurs magnif iques q u i c ro is 
sent dans ces r é g i o n s ; au cont ra i re , i ls volent 
au tou r d'elles en grand nombre et les vis i tent : 
ce q u i d é t e r m i n e la richesse d 'une c o n t r é e en 
e s p è c e s de c o l i b r i s , ce n'est po in t le nombre , 
mais b ien la v a r i é t é des f leurs . Dans l ' é ta t actuel 
de nos connaissances, nous pouvons admettre 

que les montagnes de l ' A m é r i q u e du Sud et de 
l ' A m é r i q u e centrale sont celles q u i nourr issent 
le plus grand nombre de co l ib r i s , en effet, c'est 
là que ces oiseaux se m o n t r e n t sous les aspects 
les plus v a r i é s . 

Le Mexique semble, sous ce r appor t , une 
c o n t r é e des plus p r iv i l ég i ée s ; i l est la patrie du 
c i n q u i è m e de tous les col ibr i s ac tue l lement 
connus, et p robablement l 'on y en d é c o u v r i r a en
core nombre d'autres, quand cette c o n t r é e sera 
mieux connue. Le Mex ique , i l est v r a i , est le pays 
le plus var ié de toute l ' A m é r i q u e cen t ra le ; on y 
trouve toutes les a l t i tudes , et, en m ê m e temps, 
toutes les saisons ou p l u t ô t tous les d e g r é s de 
t e m p é r a t u r e . Aussi , le naturaliste s'y vo i t - i l par
t ou t e n t o u r é de ces oiseaux aux couleurs cha
toyantes. I l les t rouve dans les terres chaudes, 
comme sur les plateaux où r è g n e un f r o i d 
glacial ; là o ù dans une h u m i d i t é con t inue l le se 
d é v e l o p p e la v é g é t a t i o n luxur ian te des t ropiques , 
aussi bien que sur les points o ù le cactus seul 
cont inue à c r o î t r e dans les plaines b r û l é e s par les 
rayons d u soiei l , et sur les flancs des volcans cou
verts de t r a î n é e s de lave. « I l s t ransportent , d i t 
Gould , le charme qu i s'attache à eux jusqu ' au 
m i l i e u des ruines volcaniques; ils an iment des 
c o n t r é e s où jamais l ' homme ne s ' é g a r e ; ils r o m 
pent de leur douce voix le silence d u d é s e r t . » 

I l n'est pas encore bien é t ab l i j u s q u ' à quel 
po in t ceux des col ibr i s q u i n ' é m i g r e n t pas, peu
vent ê t r e r e g a r d é s comme des oiseaux s é d e n 
taires. Ce qu i est cer ta in , c'est qu ' aucun c o l i b r i 
ne demeure toute l ' a n n é e dans la m ê m e loca
l i t é . Suivant les saisons ou mieux les p é r i o d e s 
de floraison, tel le e s p è c e se mont re t a n t ô t i c i , 
t a n t ô t l à ; i l se pour ra i t m ê m e qu 'e l le e r r â t sans 
cesse, e x c e p t é pendant l ' é p o q u e des amours . 
Tous les observateurs q u i on t s é j o u r n é l o n g 
temps à u n m ê m e endroi t , s 'accordent à d i re 
que ce n'est q u ' à des é p o q u e s fixes que se 
m o n t r e n t certaines e s p è c e s . A i n s i , B u l l o c k d i t 
que plusieurs e s p è c e s d u Mexique ne s'y voient 
qu 'au commencement de l ' é t é . I l en est q u i , en 
ma i et en j u i n , se m o n t r e n t en g rand n o m b r e 
dans le j a r d i n botanique de Mex ico , et i l est faci le 
alors de s'en procurer , tandis que dans d'autres 
saisons on n 'en rencontre plus u n seul i n d i v i d u . 
Reeves f a i t la m ê m e observation pour Rio-Ja-
neiro ; B â t e s , pou r les bords de l 'Amazone, o ù i l 
passa onze a n n é e s . I l en est de m ê m e de tous les 
naturalistes q u i ont é t u d i é pendant longtemps 
les m œ u r s de ces remarquables oiseaux. I l est 
probable que toutes les e s p è c e s de co l ib r i s errent 
plus ou moins . Celles q u i hab i ten t les hauteurs . 
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sont forcées , dans certaines saisons, de descen
dre vers les val lées ; celles m ê m e qu i vivent dans 
les lieux où règne un printemps é te rne l , où 
chaque jou r la végéta t ion se renouvelle, où 
toute l ' année se trouvent des arbres et des plan
tes en fleur, cel les- là m ê m e s , d i s - je , sont 
contraintes de passer d 'un endroit à un autre 
pour y trouver les fleurs qui leur conviennent. 
On sait que les colibris se rendent en grand 
nombre sur certains arbres en fleur, tandis 
qu'ils ne semblent pas les conna î t re dans d'autres 
saisons. On a r e m a r q u é qu'ils se montrent en 
bandes innombrables au moment où un arbre 
commence à fleurir, comme le font les insectes 
qui vivent du nectar des fleurs. Ils arrivent alors 
de tous les points de l 'horizon, et chaque jour , 
ils se rendent à l 'arbre, tant qu ' i l est en fleur. 
Ces excursions ne peuvent ê t re appelées des 
voyages. Ce ne.sont que les espèces qui habitent 
la zone t e m p é r é e arctique ou australe, qui é m i -
grenl à proprement parler. Elles arrivent dans 
leur patrie aussi r é g u l i è r e m e n t que chez nous 
les hirondelles, y demeurent, y nichent et, à l 'en
t rée de la froide saison, se dirigent de nouveau 
vers les pays chauds. 

D'après Audubon, le col ibr i de l ' A m é r i q u e du 
Nord (Trochilus colubris) ne fai t que de t r è s - r a res 
apparitions dans la Louisiane, avant le 10mars; 
dans les É ta t s du centre, avant le 15 avri l : sou
vent m ê m e i l ne s'y montre qu'au commence
ment de mai , et y reste jusqu'en septembre; 
dans la Floride, jusqu'en novembre. L 'espèce qui 
habite l'ouest de l 'Amér ique du Nord (Selasphoms 
rufus), arrive, d 'après Nutal l , au commencement 
d 'avr i l ; en septembre, elle se dirige vers le sud, 
et va passer l 'hiver au Mexique. Le col ibr i de 
Keing (Eustephanus galeritus),qui habite la Terre-
de-feu et que l 'on trouve tout le long de la côte 
occidentale de l 'Amér ique mér id iona l e , sur une 
é t endue de 2,500 milles anglais, le col ibr i de 
King , dis-je, ne se montre au Chil i qu'au com
mencement du printemps. Deux autres espèces , 
qu i habitent la m ê m e c o n t r é e , sont éga l emen t 
des oiseaux migrateurs. Elles y arrivent en oc
tobre, pour se diriger de nouveau, vers le mil ieu 
de mars, dans les cont rées tropicales. Certaines 
espèces , cependant, doivent passer toute l ' année 
dans le sud, comme le font d'autres colibris 
dans le nord. 

Audubon croit que les colibris voyagent la 
nuit , mais i l ne peut naturellement rien préc iser 
à ce sujet. Je dis naturellement, car i l est d i f 
ficile d'observer les colibris dans leurs voyages. 
On peut suivre d autres oiseaux voyageurs par 

la vue ou par Toifte, i l n'en est plus de m ê m e 
pour les col ibris . L 'œi l le plus p e r ç a n t les perd de 
vue rapidement, i l ne peut plus les distinguer, et 
l 'orei l lé ne peut renseigner exactement sur la d i 
rection qu'ils prennent, sur la distance où ils sont. 

Le col ibr i cause toujours une certaine sur
prise : on croirai t voir un ê t r e e n c h a n t é . I l se 
montre sans qu'on sache d 'où i l est venu, et 
l ' instant d ' après i l a disparu. Quand on en a 
ape rçu un dans l ' A m é r i q u e du Nord , on ne 
tarde pas en voir partout. U n naturaliste, au
quel nous devons quelques renseignements fort 
p réc is , f u t révei l lé un mat in par cette nouvelle : 
« Les colibris sont a r r ivés . » I l en ape rçu t d'a
bord sur un tu l ip ie r en fleur, et b i e n t ô t après i l 
en observa partout et en grand nombre. Mais ce 
nombre diminua rapidement. « A u bout de quel
ques jours , d i t - i l , c'est à peine si l 'on en voyait 
un de temps à autre. En vi l le , nous en tendîmes 
encore parler de quelqu 'un de ces oiseaux qu'on 
aurait a p e r ç u . 11 me semble que c'est en gran
des bandes que les colibris é m i g r e n t et pénè
trent dans les villes et dans les ja rd ins . Us arri
vent comme une vague. Cette vague traverse le 
pays du sud au nord, en laissant partout quelques 
individus isolés. Un autre p h é n o m è n e , cepen
dant, pourrai t se produire ; si, les premiers jours, 
nous en vîmes une telle q u a n t i t é sur un tulipier, 
c'est que cet arbre, par sa position favorable, 
avait fleuri avant tous les autres, tandis que plus 
tard, des fleurs naissant par tout , les colibris, 
r éun i s sur un seul point , s ' é t a ien t disséminés 
sur une vaste surface, et avaient, par le fa i t même 
de leur dispersion, paru beaucoup moins nom
breux. » 

Pour comprendre la vie des bourdonneurs, i l 
faut commencer par apprendre à c o n n a î t r e leur 
vol . C'est l u i qui fa i t ces oiseaux ce qu'i ls sont. 
Aucun autre ne vole comme eux, aussi, aucun ne 
peut-il leur ê t r e c o m p a r é . « Quel mécan i sme 
admirable, s 'écrie Gould, doit ê l r e celui qui pro
dui t les mouvements vibratoires des ailes du co
l i b r i , et qu i les soutient aussi longtemps! Je ne 
peux les comparer à r i e n ; on di ra i t quelque 
machine ingén ieuse , mue par un puissant res
sort. Ce vol me fit, la p r e m i è r e fois que j e le vis, 
une impression des plus s ingu l i è res . C 'étai t tout 
le contraire de ce que j e m'attendais à voir . Le 
col ibr i ne fend pas les airs comme une flèche, 
ainsi que l 'h irondel le , mais, soit q u ' i l erre de 
fleur en fleur, soit qu ' i l franchisse un cours d'eau 
ou passe au-dessus d'un arbre, toujours ses ailes 
sont agi tées d'un mouvement vibratoi re . 11 s'ar
rê te par moments devant un objet , y demeurant 



en é q u i l i b r e ; les coups d'aile se s u c c è d e n t alors 
si rap idement , que l 'œi l ne peut les suivre ; u n 
demi-cercle vaguement d e s s i n é , au tour de cha
que c ô t é d u corps, c'est tou t ce que l ' on aper
çoi t . » 

« Le vo l de ces petits oiseaux, d i t à son tou r 
K i t t l i t z , a quelque chose de s ingul ier : on les 
p rendra i t presque pour des insectes. Ils volent 
d 'un arbre à l ' au t re , avec tant de r a p i d i t é qu ' on 
peut à peine les apercevoir ; mais, devant chaque 
objet q u i f rappe leur a t ten t ion , ils s ' a r r ê t e n t 
quelque temps, se soutenant dans les airs, le 
corps r e l e v é , les ailes a g i t é e s de mouvements si 
rapides, qu ' on ne voi t que leurs reflets . » — 
« Nous t r o u v â m e s , d i t ' u n autre observateur, u n 
superbe t u l i p i e r , t ou t couver t de fleurs, et ne 
t a r d â m e s pas à apercevoir les col ibr i s q u i en 
occupaient toutes les branches. I ls d é c r i v a i e n t 
des cercles au-dessus de la c ime , i ls tournoyaient 
autour des oranches les plus i n f é r i e u r e s , t a n t ô t 

disparaissant dans l 'ombre d u feu i l lage , t a n t ô t 
faisant re lu i re au soleil leurs vives couleurs . De 
l o i n , on aurai t presque d i t un essaim d'abeilles 
ou d'autres insectes ; ils bat tent des ailes à coups 
aussi p r é c i p i t é s que les f re lons , et leurs ailes en 
deviennent presque invisibles, et ne ressemblent 
plus q u ' à u n voile t r è s - i n d i s t i n c t . Cela se vo i t 
sur tout lorsqu ' i ls se t i ennen t devant la corol le 
d 'une fleur, pour y chercher leur n o u r r i t u r e . » 
Tan t que l 'oiseau-mouche demeure à une m ê m e 
place, on ne p e r ç o i t pas le b r u i t que fon t ses a i 
les ; mais lo r squ ' i l vole rap idement d ' u n endro i t 
à l ' aut re , i l f a i t entendre u n b r u i t p e r ç a n t , t o u t 
par t icu l ie r , variable suivant les e s p è c e s ; plus 
sourd chez les grandes que chez les petites, et 
te l lement c a r a c t é r i s t i q u e chez certaines, q u ' i l 
su f f i t de l 'entendre pour r e c o n n a î t r e les e s p è c e s . 
Quelle est la cause exacte et p r é c i s e de ce b r u i t ? 
n u l ne le sait encore. D ' a p r è s I L de Saussure, 
« le vo l des col ibr is est de deux genres : l ' u n a 
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pour but la translation horizontale; i l est si ra
pide qu'on a peine à le suivre de l'œil, et qu ' i l 
produit une espèce de s i ff lement; l 'autre sert à 
soutenir le corps en l 'air, immobile à la m ô m e 
place. Pour cela, l'oiseau prend une position 
presque verticale, et bat des ailes avec une grande 
in tens i té . C'est naturellement dans ce cas-ci que 
ces organes doivent vibrer le plus rapidement, 
parce que Timmibi l i t é du corps exige un coup 
d'aile plus petit et, par conséquen t , plus souvent 
r é p é t é ; de plus, dans cette position, l'aile frappe 
l 'air de bas en haut presque autant que de haut 
en bas, pour maintenir le corps en équi l ib re , en 
sorte qu ' i l y a une force cons idérable exclusive
ment employée à produire l ' immobi l i té , et en
t iè rement perdue pour la neutralisation de la gra
vité. » 

En volant, les colibris produisent un courant 
d'air t rès -sens ib le . « J e remarquai, di t Salvin ,un 
col ibr i qui étai t en t r é dans une chambre et vo
lait au-dessus d'un morceau de ouate ; toute la 
surface de cette ouate é ta i t ag i t ée . » Rochefort 
raconte que quand un col ibr i passe près d'une 
personne, celle-ci entend comme un vent l u i sif
fler dans les oreilles. 

On ne peut d é t e r m i n e r la direction du vol des 
col ibris ,ni les lignes qu'ils décr ivent . Leurs mou
vements sont si rapides, leur taille est si faible, 
que les observer est impossible. Audubon affirme 
que le colibri de l 'Amér ique du Nord fend l 'air 
en décr ivant des lignes longuement ondu lées . 
11 s'élève sous un angle d'environ 40 degrés , 
pour descendre en dessinant une courbe; mais i l 
ajoute qu ' i l est impossible de suivre cet oiseau 
sur un espace de plus d'une quarantaine de mè
tres, lors m ê m e qu'on se sert d 'un bon instru
ment d'optique. Pœpp ig , auquel les occasions 
d'observer les colibris n'ont pas fai t défaut , croit 
que la forme de leurs ailes r ecourbées en faucille 
leur permet de fendre les airs t r è s - r a p i d e m e n t , 
en ligne droite, mais les e m p ê c h e de s ' é lever ; 
aussi, d i t - i l , « les colibris volent en généra l 
horizontalement. » Mais cette assertion se trouve 
en contradiction tellement év idente avec ce que 
nous rapportent les autres auteurs, que nous ne 
pouvons y ajouter f o i . Gould dit que les oiseaux-
mouches volent t r è s - fac i l emen t et dans toutes les 
directions; que t rès -souvent ils s 'élèvent dans 
les airs verticalement; qu'ils reculent, tournent 
en cercle; qu'ils volent, ou pour mieux dire 
qu'ils dansent d'une fleur ou d'une branche à 
l'autre, montant, descendant, s 'élevant au-des
sus des arbres les plus élevés, puis disparaissant 
tout à coup, comme une étoile filante. T a n t ô t 

ils se tiennent a u p r è s des petites lleurs qui 
croissent au ras du sol ; l ' instant d ' ap rè s , ils soi t 
au-dessus du gazon; puis, subitement, ils se 
transportent à quarante pas de distance; ils y 
ont volé aussi rapides que la p e n s é e . 

« Leurs mouvements sont on ne peut plus vifs 
et i m p é t u e u x , continue Audubon , auquel nous 
avons déjà e m p r u n t é plusieurs citations. Ils de
meurent un instant immobi les à la m ê m e place, 
on les croirai t fixés là , dans l 'air , puis tout à 
coup, ils font un écar t de cô té , avec la rapidité 
de la flèche; ils déc r iven t un demi-cercle autour 
de l 'arbre, pour aller y visiter une nouvelle fleur. 
Souvent, un de ces petits oiseaux s 'élance du 
sommet de l 'arbre vers le c ie l , comme poussé 
par quelque puissant ressort. » Instinctivement, 
on en vient à l ' idée de regarder l'oiseau-mouche 
comme un papillon ailé ; et ces paroles doivent 
ê t r e prises au pied de la lettre. « A u premier pas 
que je fis dans les savanes de la J a m a ï q u e , dit 
H . de Saussure, je vis un b r i l l an t insecte vert, 
au vol rapide, venir à plusieurs reprises se glisser 
entre les ramuscules déliés d 'un arbuste. J'étais 
émervei l lé de sa dex té r i t é extraordinaire pour 
é c h a p p e r à un coup de f i le t , et, lorsqu'enfin je 
parvins à le saisir, quelle ne fu t pas ma surprise 
en trouvant au fond de mon filet, non pas un in
secte, mais un oiseau 1 C'est qu'en effet les colibris 
n 'ont pas seulement la taille des insectes, ils en 
ont aussi le mouvement, le port , le genre de vie.» 
Gould eut de la peine à convaincre une personne, 
qu'elle avait vu voler en Angleterre des macro-
glosses étoi lés (Macroglossa stellarum), et non des 
colibris. Bâtes assure que ce ne f u t qu ' ap rè s de 
longues observations, qu ' i l put dist inguer un pa
pi l lon des bords de l 'Amazone, le macroglosse t i 
tan (Macroglossa Titan), d'avec certains colibris, 
et qu'une fois m ê m e i l t i ra un de ces papillons, 
croyant t irer un oiseau-mouche. Les uns et les 
autres, en effet, volent de m ê m e , se suspendent 
de m ê m e devant les fleurs. Les Indiens, les nè
gres, et m ê m e des blancs, regardent le titan et 
le co l ibr i comme é t a n t le m ê m e an imal . Ils sa
vent qu'une chenille peut se t ransformer en pa
pi l lon , et ils ne t iennent pas pour impossible 
la transformation u l t é r i e u r e d 'un papil lon en oi
seau. Des naturalistes dignes de f o i croient 
qu'au point de vue des sens et des f acu l t é s in 
tellectuelles, les papillons'et les colibris se t rou
vent à peu près sur la m ê m e l igne ; ils ont été 
induits en erreur par l'expression innocente des 
yeux du co l ib r i et par la confiance q u ' i l t émoi
gne. Son agi l i té , son adresse, sa rap id i té lui 
donnent une assurance r é e l l e m e n t surprenante. 
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« Quand on d é c o u v r e u n c o l i b r i , d i t Burmeis t e r , 
on ne peut admi re r assez son œ i l c la i r et l i m p i d e , 
la t r a n q u i l l i t é , l 'assurance parfai te avec laquel le 
i l c o n s i d è r e l 'observateur, aussi longtemps du 
moins que ce lu i - c i reste t r anqu i l l e : d è s q u ' i l 
bouge, l 'oiseau d i s p a r a î t . » 

Certains voyageurs par lent des superbes effets 
de couleurs que l ' on remarque pendant que les 
col ibr is vol t igent , mais leurs r é c i t s ne sont pas 
e n t i è r e m e n t exacts. Tan t qu' i ls volent , on ne voi t 
r i en de l ' éc l a t q u i appart ient à ces joyaux ai lés 
de la na tu re ; cet é c l a t ne se manifeste que lors
qu ' i l s se reposent, soit qu ' i ls se t iennent devant 
une f leur , sans r emuer autre part ie de leur corps 
que leurs ailes, soit qu ' i l s se posent sur une 
branche. « T o u t à l 'heure , d i t Schomburgk , on 
a vu une f leur t r anqu i l l e et soli taire ; main te
nant, un topaze b r i l l e au-dessus d'elle, on ne sait 
n i d 'où , n i comment i l est venu ; u n instant 
a p r è s , i l a disparu. L ' œ i l e n i v r é se d é t o u r n e , 
mais c'est pour voir le m ê m e j e u se renouveler : 
i c i , c'est un rubis aux vives couleurs , là une 
gouttelet te d 'or, ou un saphir é t i n c e l a n t de 
m i l l e feux ; b i e n t ô t tous ces joyaux se r é u n i s s e n t 
en une couronne splendide, qu i se brise subite
ment , et la m ê m e s c è n e se r é p è t e . » 

Les co l ibr i s sont-i ls f a t i g u é s d 'un long vo l , i ls 
cherchent pour se reposer une place convenable 
dans le f eu i l l age . Us p r é f è r e n t , selon W i l s o n , 
les rameaux minces de bois m o r t , ou ceux, du 
moins , qu i sont d é g a r n i s de feuil les sur un espace 
de 8 à 10 c e n t i m è t r e s . « C'est là qu ' i ls dorment , 
d i t B u l l o c k , s'y suspendant parfois , comme cer
tains perroquets, la t ê t e en bas. » 

A ter re , ils sont aussi é t r a n g e r s que la c h é l i -
don de m u r a i l l e s : ils sont incapables de marcher . 
a U n j o u r , d i t K i t t l i l z , j e blessai l é g è r e m e n t 
à l 'a i le u n c o l i b r i , mais assez cependant pour 
l ' e m p ê c h e r de voler . I l tomba à terre, mais ne 
pu t bouger de l ' endro i t où i l é t a i t . Ses pattes 
sont c o m p l è t e m e n t impropres à la marche ou au 
saut. » N é a n m o i n s , les co l ibr i s se posent que l 
quefois à terre , pour boi re , par exemple . 

On a d i t depuis longtemps qu 'aucun oiseau-
mouche ne chan ta i t ; cela est v ra i d 'une f a ç o n 
g é n é r a l e , mais i l y a plusieurs observations q u i 
é t a b l i s s e n t des exceptions à cette r è g l e . « L a 
vo ix des co l ibr i s , d i t le pr ince de W i e d , est f a i 
b le , b r è v e , ins igni f ian te ; » plus l o i n , i l d i t qu ' un 
c o l i b r i faisait entendre « son c r i d 'appel, b re f et 
p e r ç a n t . » 

Burmeis te r d i t à son tou r : « Les oiseaux-
mouches ne sont nu l l emen t muets ; lorsqu' i ls se 
perchent sur quelque branche basse et s'y repo

sent, ils fon t entendre de temps à autre leur c r i 
fa ible et t r emblan t . Souvent, j e les ai en tendus; 
souvent, j ' a i o b s e r v é u n de ces oiseaux, p e r c h é 
dans le feu i l lage et j ' a i vu c o m m e n t , a p r è s avoir 
l a n c é son c r i , i l sortai t d ' envi ron un pouce la 
langue hors du bec. » L a p l u p a r t des autres na
tural is tes ne par lent que des sons rauques et 
cr iards p o u s s é s par ces oiseaux, sons qu ' i l s r e n 
dent par : tirr, tirr, tirr, ou tzoek, tzoek, tzoek. 
Quelques-uns, Lesson par exemple, a jou ten t ex
p r e s s é m e n t que, d 'o rd ina i re , les col ibr i s sont s i 
lencieux, et que l ' on peut rester des heures 
e n t i è r e s sous l 'arbre o ù ils se t iennent , sans en
tendre leur voix . Par contre, d'autres naturalistes 
s'accordent à di re que certaines e s p è c e s chan 
tent. « Le c o l i b r i - n a i n , rapporte Gosse, est le seul 
q u i chante r é e l l e m e n t . A u pr in temps , on le voi t , 
dès le lever du sole i l , p e r c h é sur la plus haute 
branche d ' un mangl ier ou d 'un oranger , et là 
on l 'entend lancer son chant fa ible et peu v a r i é , 
i l est v r a i , mais ha rmonieux , et le soutenir pen
dant dix minutes . 

'< Je pus m'approcher assez d 'un de ces petits 
oiseaux, d i t Gundlach, en par lant d'une autre es
p è c e , VOrthorhynclius Boothi, j u s q u à une distance 
de quatre pieds, p o u r l 'observer et é c o u t e r son 
chant assez v a r i é , d é l i c a t et harmonieux . T o u t 
en chantant, le m â l e s 'é lève souvent ver t ica le
ment j u s q u ' à une t r è s - g r a n d e hauteur , et fa i t 
entendre un l é g e r t r i l l e sur une seule note. » 

« Un c o l i b r i d o r é , raconte K i t t l i t z , é t a i t p e r c h é 
les ailes à m o i t i é é t e n d u e s , faisant entendre une 
chanson assez for te et harmonieuse, chanson qu i 
me charma d'autant plus que, d 'ord inai re , les co
l ibr is n 'ont que des notes criardes. » Malheureu
sement, ce naturaliste ne put d é t e r m i n e r l ' e spèce 
à laquelle l'oiseau appartenait . 

A mes yeux, ces trois ci tat ions sont suffisantes 
pour é t a b l i r que les col ibr i s peuvent chanter. Je 
ne doute pas qu 'on ne fasse de pareilles observa-
l ions pour d'autres e s p è c e s , d è s qu 'on se met t ra 
à é t u d i e r les m œ u r s de chacune en par t i cu l ie r . 
J u s q u ' à p r é s e n t , nous sommes encore au m ê m e 
point que le naturaliste qu i n'a pas sé que peu de 
temps en A m é r i q u e . . . « A m o n a r r i v é e , à Gua
temala, d i t Salvin, tous les col ibr is me semblaient 
avoir les m ê m e s m œ u r s , les m ê m e s habitudes, 
la m ê m e voix , mais des observations c o n t i n u é e s 
pendant quelque temps m 'app r i r en t b i e n t ô t que 
chaque e s p è c e a ses p a r t i c u l a r i t é s , et b i e n t ô t j e 
pus r e c o n n a î t r e les e s p è c e s à leur c r i , au b r u i t 
de leur v o l . Ces d i f f é r e n c e s , i l est v r a i , sont d i f f i 
ciles à d é c r i r e , mais on peut les constater. » 

Les col ibr is paraissent avoir des sens t r è s - s u b -
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tils et à peu près éga lemen t développés . De toutes 
les observations, i l découle é v i d e m m e n t que leur 
vue est e x t r ê m e m e n t p e r ç a n t e . On r e c o n n a î t 
cela à leurs allures pendant qu'ils volent. I l est 
probable qu'ils prennent au vol des petits i n 
sectes complè t emen t invisibles pour nos yeux, 
et qu ' i l leur est possible devo i r Leur ouïe ne 
le cède pas à celle des autres oiseaux; on peut 
l 'admettre, quoique nous manquions d'observa
tions précises sous ce rapport. Le toucher, 
chez eux, est t rès -déve loppé ; sinon, i l leur se
rait impossible de retirer la majeure partie de 
ieurs aliments de l ' in té r ieur des fleurs. « Us ne 
savent pas, dit t rès-bien Burmeister, si une fleur 
leur cache ou non quelque proie; ils se tiennent 
devant elle, suspendus en l 'air, plongent leur 
langue dans sa corolle, et, battant continuelle
ment des ailes, ils demeurent en place j u s q u ' à 
ce qu'ils aient examiné tout l ' in té r ieur de la 
fleur. Ils se servent de leur langue comme les 
pics ; aucune retraite ne leur est i m p é n é t r a b l e . 
Leur toucher dél icat leur permet de r econna î t r e 
leur proie, et le m ê m e organe qu i l'a découve r t e , 
la saisit. » Le sens du goût existe chez les colibris ; 
on le voit à la façon dont ils aiment les substan
ces sucrées . Quant à leur odorat, i l est diff ic i le 
d'en dire quelque chose; on peut supposer seu
lement qu ' i l n'est pas rudimentaire. 

De la forme b o m b é e et régul iè re de leur c râne , 
on est en droit de concl ure que leurs facu l tés intel
lectuelles sont t rès -déve loppées . Cependant, plus 
que pour les autres oiseaux, les observateurs peu
vent se tromper à leur éga rd , aussi ne faut - i l pas 
s 'é tonner des grandes divergences d'opinions qui 
régnen t entre eux. Tant que les colibris se meu
vent en l iber té , on ne peut apprendre à les con
naî t re qu'imparfaitement. Leur agitation et leur 
pé tu lance continuelles, la rapidi té de leurs m o u 
vements, leur petitesse, leur nombre, tout contr i 
bue à rendre les observations diff ici les et m ê m e 
impossibles; mais on s ' aperço i t cependant qu'ils 
savent distinguer leurs amis de leurs ennemis, 
ce qui leur nui t de ce qui leur est u t i l e ; que là où 
on les respecte, ils sont confiants et sans crainte, 
tandis qu'ils sont timides et peureux là où on 
les chasse. I l est vrai que, g é n é r a l e m e n t , ils 
sont d'une confiance qui leur devient souvent 
fatale; mais ce n'est que la conséquence de leur 
incroyable agi l i té . Ils ont conscience, si j 'ose 
m'exprimer ainsi, de pouvoir échappe r à temps 
à tout danger. Et en effet, tant qu ' i l ne s'agit 
que de leurs ennemis naturels, cette confiance 
est j u s t i f i é e ; mais vis-à-vis de l 'homme, dont 
ds n ont pas appris suffisamment à conna î t r e 

tous les moyens de destruction, leur assurance 
leur tourne souvent à mal , et ils deviennent en 
grand nombre les victimes de ses chasses. 

C'est le r é g i m e qui d é t e r m i n e le genre de vie 
des colibris. On sait combien, sur ce point, les 
opinions des naturalistes ont é té faussées , et le 
sont encore ; on croyait que les oiseaux-mouches 
se nourrissaient exclusivement ou presque ex
clusivement du nectar des fleurs. « I l est bien 
naturel , d i t le prince de W i e d , que l 'on trouve 
dans les relations des voyageurs, mi l le descrip
tions de ces petits oiseaux si ravissants, mais i l 
est for t singulier que certaines de leurs habitu
des nous soient encore presque inconnues : tel 
est notamment leur r é g i m e . En voyant ces char
mants oiseaux enfoncer leur bec long et délicat 
dans la corolle des fleurs, on leur a naturellement 
a t t r i b u é un r é g i m e en rapport , à certains égards, 
avec leur b e a u t é ; on a donc c r u qu'i ls vivaient 
de nectar. On regardait leur longue langue 
comme un cylindre creux, et on supposait qu'ils 
devaient avec elle aspirer les sucs sucrés des 
plantes : c'est, en effet, le r é g i m e que beaucoup 
d'auteurs récen t s leur ont a s s igné . Un natura
liste t r è s - consc i enc i eux , d'Azara, n'a pas observé 
par l u i - m ê m e cette partie si essentielle de l'his
toire de ces petits ê t r e s , et i l a p a r t a g é à ce sujet 
les opinions e r ronées qu i avaient cours. I l était 
cependant dans la meilleure situation pour nous 
fixer sur ce point ; aussi peut-on lu i reprocher 
avec juste raison de s'en ê t r e tenu à la description 
des ca rac t è re s ex té r i eu r s des col ibris . Mais d'au
tres naturalistes ont rec t i f ié l 'erreur où étaient 
t o m b é s leurs p r é d é c e s s e u r s , et parmi eux, i l 
nous faut citer, Badier q u i , le premier , décou
vr i t que les colibris se nourrissaient d'inseo 
tes. En 1778, cet auteur nous appri t que si tous 
les colibris que l 'on avait essayé de nourrir 
avec de l'eau suc rée ou du sirop é t a i en t rapide
ment morts, cela tenait à ce qu'en l iber té , ils 
n'avalent que par accident le nectar des fleurs, et 
qu'ils se nourrissent de petits insectes, notam
ment de ceux qui habitent dans l ' i n t é r i eu r des 
fleurs et y vivent de leur nectar. Ayant disséqué 
plusieurs colibris , i l trouva dans tous des débris 
d insectes et d ' a r a ignées . Pendant six semaines, 
d en nour r i t deux avec du sirop et du biscuit; 
mais ils s 'affaiblirent peu à peu et p é r i r e n t . En 
les ouvrant, i l trouva leur intest in r a t a t i né et 
renfermant du sucre c r i s ta l l i sé . Vers la m ê m e 
é p o q u e , Brandes traduisi t l 'histoire naturelle du 
Chil i de Molina , et arriva aux m ê m e s conclu
sions que Badier. 

En 1810, Wi l son donna là -dessus de plus grands 
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Fig. 30. Le Stéganure d'Underwood (p. 96), 

d é t a i l s . « J u s q u ' à p r é s e n t , d i t - i l , on a c r u que les 
col ibr is se nourrissaient du m i e l des fleurs ; u n ou 
deux observateurs modernes, seulement, ont s i 
g n a l é dans leur estomac des f ragments d'insectes, 
f ragments q u i , dans la croyance des auteurs, au
ra ient é t é ava lés par hasard. Les E u r o p é e n s n 'ont 
pas eu beaucoup d'occasions d'observer les faits 
par e u x - m ê m e s , de d i s s é q u e r de ces oiseaux: 
c'est ce q u i f a i t que cette e r reur a s u b s i s t é si 
longtemps. Pour m o n compte , j e puis f o r m e l l e 
men t m ' insc r i re en faux contre elle. Par les beaux 
soirs d ' é t é , j ' a i , pendant des heures e n t i è r e s , vu 
u n c o l i b r i chasser les petits insectes, les prendre 
à la f a ç o n des gobe-mouches, mais avec une 
ag i l i t é q u i laisse l o i n d e r r i è r e elle celle de ces 
oiseaux. J 'en ai d i s s é q u é un grand n o m b r e ; j ' a i 
e x a m i n é au microscope le contenu de leur esto
mac, et, dans t ro is cas sur quatre , j e l 'a i t ou 
jours t r o u v é f o r m é de d é b r i s d'insectes. Sou
vent , j ' a i p u y r e c o n n a î t r e de t r è s - p e t i t s co-
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l é o p t è r e s encore entiers. Plusieurs de mes 
amis ont f a i t les m ê m e s observations. On sait 
que les col ibr is recherchent sur tou t les fleurs 
à corolle t u b u l é e ; or ces fleurs sont aussi celles 
où se t iennent de p r é f é r e n c e les petits insec tes .» 

« I l est t r è s - p r o b a b l e , éc r iva i t B u l l o c k e n 1825, 
que tous les oiseaux-mouches se nourrissent 
d'insectes; pour u n grand nombre , le f a i t est 
cer ta in . Je les ai s o u v e n t o b s e r v é s a t t en t ivement , 
chassant leur proie , dans le Ja rd in des Plantes 
de Mexico, comme dans la cour d'une maison de 
Tehuantepec. L à , u n c o l i b r i avait pr is possession 
d 'un oranger en fleur ; i l s'y tenai t t ou t le j o u r , 
at t rapant les petites mouches que les fleurs y 
a t t i ra ient . Souvent, j ' a i v u ces oiseaux prendre 
au vo l des mouches et d'autres insectes ; en les 
d i s s é q u a n t , j ' e n ai t r o u v é des d é b r i s dans leur 
estomac. Dans un j a r d i n , à Jalapa, j ' a i souvent 
a d m i r é c o m m e n t les col ibr is chassaient avec 
adresse au m i l i e u des innombrables toiles d'a-
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ra ignée . Ils s'approchaient prudemment de ces 
toiles pour enlever les mouches qui s'y étaient 
prises; mais souvent les grandes ara ignées ne 
cédaient pas facilement leur proie, et les oiseaux 
é ta ien t forcés de se retirer. Ils arrivaient, ils fai
saient une ou deux fois le tour du j a rd in , comme 
pour r econna î t r e leur terr i toire de chasse, 
puis c o m m e n ç a i e n t leurs attaques, en volant 
prudemment au-dessous d'une toile d ' a r a ignée , 
et s 'é lançaient subitement sur une petite mou
che qui s'y trouvait prise. Leurs mouvements 
exigeaient une grande habi le té ; souvent, c'est à 
peine s'ils avaient la place nécessa i re pour agiter 
leurs ailes; i l leur fal lai t beaucoup d'attention 
pour ne pas se prendre e u x - m ê m e s dans les t o i 
les d ' a ra ignée . D'ailleurs, ils ne pouvaient piller 
que celles des petites espèces ; les grandes arr i 
vaient, p rê tes à d é f e n d r e leur domaine, dès 
qu'elles les voyaient s'approcher, et auss i tô t les 
ravisseurs de s'enfuir comme une f lèche. D'or
dinaire, un col ibr i restait en chasse une dizaine 
de minutes. » 

« Sans conna î t r e encore ce que l 'on avait 
écr i t au sujet du r é g i m e insectivore des colibris, 
d i t le prince de Wied , j ' en parlai en 1821 dans 
la relation de mon voyage au Brés i l , et en 1822 
dans Ylsis. Je suis donc parfaitement convaincu 
de ce fai t . Même chez les plus petits colibris , je 
trouvai l'estomac rempl i de débr is d'insectes, 
jamais de miel . Ces oiseaux se nourrissent de 
petits co léoptè res , d ' a r a ignées , d'autres insec
tes. Leur langue n'est nullement un cylindre 
creux disposé comme un s u ç o i r ; les deux poin
tes membraneuses qui la terminent sont par fa i 
tement disposées pour sentir, pour saisir et pour 
ramener dans le bec les insectes e x t r ê m e m e n t 
petits qui vivent dans l ' in té r i eur des fleurs. En 
ouvrant un de ces oiseaux, on se convainc par
faitement de la réal i té de ce que j 'avance; sou
vent, j ' e n ai vu dont l'estomac étai t complè te 
ment rempl i , b o u r r é de débr i s de petits insectes. 
Lesson avance que l 'on a essayé de nour r i r des 
colibris en capt ivi té avec du miel ou des sucs 
végétaux ; mais e û t - o n réussi à les conserver, 
cela ne prouverait nullement que telle soit leur 
nourr i ture à l 'é tat de l iber té . Ce savant semble 
d'ailleurs partager mon opinion à ce sujet. 
L'Anglais Rennie se prononce dans le m ê m e sens 
sur le r ég ime des colibris, et tout ce qu ' i l en dit 
est t r è s - j u s t e . » 

En 1831, parut l'excellent ouvrage d 'Audu-
bon : « Les colibris, y est-il di t , se nourrissent 
d'insectes, principalement de coléoptères . On 
en trouve dans leur estomac avec de petites 

mouches ; ils prennent les premiers dans les 
fleurs, les secondes au vol . Le co l ib r i pourrait 
donc ê t re r e g a r d é comme un gobe-mouche. Le 
nectar, le mie l , ne suffisent pas à le nourrir , 
c'est au plus s'ils l u i sont nécessa i res pour é t a n -
cher sa soif. On a ga rdé en capt iv i té beaucoup 
de ces oiseaux, les nourrissant de miel ou de 
sucre ; ils n'ont jamais vécu plusieurs mois, et 
sont tous morts amaigris et é m a c i é s . D'autres, 
par contre, auxquels on donnait deux fois par 
jour des fleurs cueillies dans les bois ou dans les 
jardins, et dont la cage é ta i t f e r mée par des gazes 
à travers lesquelles pouvaient passer de petits 
insectes, ont vécu ainsi plus d 'un an, et ont été 
lâchés ensuite. » 

Plus explicites encore sont Gosse et Burmeis
ter. « Les colibris , écr i t le premier, en 1847, se 
nourrissent presque exclusivement d'insectes. 
Je veux bien admettre qu'i ls prennent en outre 
le nectar des f leurs; je sais qu'on en a ga rdé un 
certain temps en les nourrissant de miel et de 
sucre ; mais je nie, qu'avec ce r é g i m e , ils aient 
conservé leurs forces et aient vécu longtemps. 
J'en ai d i sséqué plusieurs de ceux qu i vivent. 
à la J a m a ï q u e , et chez tous, j ' a i t r o u v é l'estomac 
rempl i d'une masse noire, semblable en tout à 
celle que l 'on trouve dans l'estomac des chan
teurs, et f o r m é e de restes de petits insectes. J'ai 
vu souvent ces oiseaux prendre des mouches au 
vol , comme le d i t Wi l son du co l ib r i de l 'Améri
que du Nord . J'ai obse rvé , à la t o m b é e de la 
nui t , comment le lampornis-mango volait au
tour des arbres non encore en f leur , et, de la 
direction de son vol, j ' a i pu conclure q u ' i l pre
nait de petits insectes. Si le co l ib r i à capuchon 
fait et e x é c u t e dans les airs des volte-faces si ra
pides, c'est q u ' i l chasse des insectes. En ayant 
observé un de t rès -près , j ' a i pu voir les petites 
mouches q u ' i l poursuivait, et, à plusieurs re
prises, j ' a i entendu le claquement q u ' i l produi
sait en fermant son bec. » 

C'est intentionnellement que j ' a i r é u n i tous 
ces t é m o i g n a g e s ; mais i l y a encore une ques
tion à éc la i rc i r . Personne, j ' a ime à le penser, 
ne croira plus que les oiseaux-mouches se nour
rissent de nectar et de m i e l . Cependant l'asser
tion suivanLe de Burmeister me semble encore 
demander une conf i rma t ion . Cet auteur croi t , 
en effet, que les oiseaux-mouches ne capturent 
jamais d'insectes au vo l , comme quelques ob
servateurs l 'ont a v a n c é . I l r é p è t e ce que Bul lock 
dit au sujet des a r a i g n é e s , mais i l rejette toutes 
les assertions des autres auteurs. « J'ai vu, dit-
i l , les colibris manger de petites mouches prises 
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dans des toiles d ' a r a i g n é e ; ils se t iennent de
vant celles-ci, comme devant les ( leurs, et j ' a i pu 
remarquer par fa i tement c o m m e n t ils cap tu
raient une mouche a p r è s l ' au t re , en s ' a v a n ç a n t e t 
se reculant a l te rna t ivement . Rarement , les arai
g n é e s viennent les t r o u b l e r ; elles semblent crain
dre,les petites e s p è c e s sur tou t , d ' ê t r e prises elles-
m ê m e s . Les col ibr is se nourrissent d'insecles, 
cela est c o m p l è t e m e n t hors de dou t e ; mais ils 
ne prennent jamais d'insectes au vol ; cela leur 
est impossible, et c'est pourquo i ils sont f o r c é s 
de les recue i l l i r dans les fleurs. Qu 'un peu de 
mie l reste alors a t t a c h é à leur langue, ce n'est 
qu 'un accident, et ce n'est pas pour en puiser 
qu ' i l s plongent la langue dans l ' i n t é r i e u r des 
fleurs. Le n o m p o é t i q u e , que leur on t d o n n é les 
B r é s i l i e n s , Beija flores (baise-fleurs), n'est pas 
c o m p l è t e m e n t vrai ; le c o l i b r i fa i t plus que bai
ser la f leur , et ce n'est que pur les fleurs q u ' i l 
v i t . 11 est facile de s 'expliquer comment i l se 
fa i t que ces oiseaux ne prennent pas leur proie 
au vol ; i l su f f i t de comparer leur bec, long, 
mince , à ouver ture buccale é t r o i t e , avec le bec 
cour t et la bouche largement fendue de l ' h i r o n 
del le . Tous les oiseaux q u i saisissent des insec
tes au vo l on t le bec cour t et ap la t i , l 'ouver ture 
buccale c o n s i d é r a b l e , l 'angle de la bouche a r m é 
de longues soies, en f o r m e de barbes, et ces 
c a r a c t è r e s sont t ou jou r s en rappor t avec la ta i l le 
des insectes dont ils se nourrissent, avec la f ac i 
l i té plus ou moins grande avec laquelle ils les 
prennent. U n oiseau qu i p o s s è d e des c a r a c t è r e s 
p r é c i s é m e n t inverses de ceux-c i , ne peut pas 
prendre d'insectes au vo l ; i l ne peut les capturer 
que quand ils sont p o s é s , soit que, comme le 
p ic , i l les re t i re des t rous et des fentes des é c o r 
ces d'arbres, soit que, comme le c o l i b r i , i l les 
recherche dans l ' i n t é r i e u r des fleurs. » 

De tou t ce qu'avance i c i Burmeis ter , i l ne r é 
sulte qu une chose certaine : c'est q u ' i l n'a pas 
vu de co l ibr i s prendre des insectes au v o l , et on 
peut l u i appl iquer les paroles du p o è t e : 

Mon ami, triste et grise est toute théorie ; 
Mais éternellement vert est l'arbre de la vie. 

Wilson, Audubon, Gosse sont des observateurs 
t rop consciencieux, t rop dignes de f o i , pour que 
nous puissions nier ce qu ' i l s a f f i r m e n t tous una
n i m e m e n t . 

Le pays, la l o c a l i t é , la v a r i é t é des fleurs q u i 
leur fournissent l eur n o u r r i t u r e , d'autres con
di t ions e x t é r i e u r e s exercent une t r è s - g r a n d e i n 
fluence sur le genre de vie des col ibr i s ; mais les 
diverses e s p è c e s p r é s e n t e n t entre elles de nom

breuses d i f f é r e n c e s à ce sujet . Presque tous les 
oiseaux-mouches sont d iurnes ; i l en est cepen
dant q u i ne chassent que le soir ou le m a t i n , et 
qu i restent c a c h é s dans le plus épa i s d u feui l lage , 
pendant les heures les plus chaudes du m i l i e u de 
la j o u r n é e . A i n s i , W a t e r t o n , et a p r è s l u i Schom-
b u r g k , rappor ten t que le topaze ne se mont re 
qu 'au m o m e n t de la f r a î c h e , et év i te soigneuse
ment les rayons d u soleil ; le p r ince de W i e d n'a 
vu une autre e s p è c e que le m a t i n , en t r a i n de 
s é c h e r son plumage m o u i l l é par la r o s é e . 

Le c o l i b r i na in de la J a m a ï q u e t o u r b i l l o n n e , 
comme un bourdon , autour des plantes les plus 
basses, et ce n'est qu 'except ionne l lement q u ' i l 
s 'é lève à une grande hauteur , là o ù le patagon 
g é a n t se t ien t de p r é f é r e n c e . U n arbre en f leur 
at t ire des e spèces f o r t diverses, et si l ' on se me t 
en observation dans le voisinage, on peut vo i r . 
en une heure, arr iver et d i s p a r a î t r e la p lupa r t de 
cel lesqui peuplent la c o n t r é e . Certains voyageurs, 
entre autres Spix e t M a r t i u s , parlent de bandes de 
c o l i b r i s ; d'autres a f f i r m e n t que ces oiseaux a r r i 
vent i so lés . « M o n e x p é r i e n c e , d i t le pr ince de 
W i e d , m'a appris que les uns et les autres sont 
dans le v r a i . Souvent, a u p r è s d 'un arbre en fleur, 
nous avons t i r é en quelques minutes un grand 
nombre de col ibr is de l a m ê m e e s p è c e , tandis que 
d 'ordinai re ils ne se mon t ren t q u ' i s o l é s . » Sted-
mann d i t avoir v u tant de co l ibr i s voler à la fois 
au tour d 'un arbre, q u ' i l s'en é leva i t u n b r u i t 
semblable à celui d 'un essaim d'abeilles. Le 
m ê m e fa i t m'a é t é r a c o n t é par Roehl , consul de 
Hambourg à Caracas, qu i a passé plus de v ing t 
ans au V é n é z u é l a ; mais i l a a j o u t é t r è s - e x p l i c i 
tement que ces rassemblements ne se p r o d u i 
saient qu 'au commencement de la floraison, 
lorsqu 'un grand nombre de fleurs s ' é p a n o u i s - 1 

saient s i m u l t a n é m e n t sur un m ê m e arbre. D 'o r 
d ina i re , u n i n d i v i d u arr ive a p r è s l ' au t re , et 
chacun ne demeure q u ' u n instant au m ê m e 
endroi t . « Leu r impat ience est t r op f o r t e , d i t 
d 'Azara, pour qu ' i ls puissent f o u i l l e r un a rbre 
c o m p l è t e m e n t . » — « Ils rappel lent u n peu les 
abeilles, me disai t encore le consul Roehl ; mais 
i l y a entre eux et ces insectes une d i f f é r e n c e 
c o n s i d é r a b l e . L 'abei l le est l ' image d u zè le et 
de l ' a c t i v i t é . M ê m e quand elle n'est pas pesam
ment c h a r g é e , elle vole lentement au m i l i e u des 
fleurs, les visite toutes soigneusement, s 'enfonce 
p r o f o n d é m e n t dans leur corol le , en ressort 
c h a r g é e de nectar et de po l l en , et mont re qu 'el le 
est o u v r i è r e et ar t is te . Le c o l i b r i ne se manifeste 
que comme u n joyeux compagnon, n 'a imant que 
la f l â n e r i e . » B â t e s d i t à peu p r è s la m ô m e chose. 
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« En mars, avri l et mai, rapporte Gosse, le co
l i b r i à capuchon est t r è s - c o m m u n . Bien des fois, 
j 'en ai vu des centaines arriver les uns après 
les autres au m ê m e endroit, dans l'espace d'une 
a p r è s - m i d i . Ce n'est cependant pas un oiseau 
sociable, on peut en voir trois ou quatre à la fois 
voltiger autour d'un m ê m e buisson en fleur, 
sans qu'aucun lien les relie. Chacun n 'obéi t 
qu ' à sa fantaisie, ne s ' inquiète que de l u i -
m ê m e . Parfois, on ne voit que des m â l e s ; d'au-
res fois, les deux sexes se montrent é g a l e m e n t 

nombreux ; mais ce n'est qu'aux environs de 
leur n id qu'on peut remarquer entre eux quel
que liaison. Deux mâles d'une m ê m e espèce ne 
peuvent vivre en paix ; dès qu'ils s ' aperçoivent , 
ils se combattent ; i l en est qui attaquent tous 
les autres colibris qui s'approchent d'eux, qui 
s'en prennent m ê m e à des oiseaux di f férents . 

« On a souvent par lé de leur ardeur querel
leuse, et i l parait impossible à deux individus 
de la m ê m e espèce de visiter à la fois les fleurs 
d'un m ê m e buisson. Le lampornis-mango pour
chasse tous les colibris qui s'aventurent près de 
l u i . J'assistai un jour à un de ces combats, qui 
f u t plus ardent et plus p ro longé que de cou
tume. C'était dans un j a rd in où deux arbres 
é ta ient en fleur. Depuis plusieurs jours , un 
mango venait visiter l 'un d'eux r é g u l i è r e m e n t . 
Un matin, un autre apparut en m ê m e temps 
que l u i . Tous deux alors de se poursuivre au 
mi l ieu des branches et des fleurs, fondant l 'un 
sur l'autre avec rage. On entendait le b ru i t de 
leurs ailes ; ils tourbillonnaient, tournoyaient 
presque ju squ ' à ras du sol. Tous leurs mouve
ments é ta ien t si rapides, que l 'œil ne pouvait les 
suivre. Finalement, ils se saisirent par le bec, 
et tous deux tombèren t . Après s 'être lâchés , l 'un 
poursuivit son adversaire pendant une centaine 
de pas, puis, joyeux de sa victoire, i l revint vers 
l 'arbre, se posa sur une branche et fit entendre 
sa voix. Mais quelques minutes ap rès , son ennemi 
revenait, en poussant des cris, et le combat 
r e c o m m e n ç a de nouveau. Je suis p e r s u a d é que 
c 'é ta i t bien par in imit ié qu'ils en agissaient ainsi : 
l ' un d'eux paraissait bien é v i d e m m e n t craindre 
l'autre ; i l s'enfuyait quand celui-ci le pour
suivait, mais sans cependant vouloir abandonner 
la partie. Pendant les intervalles de repos, je 
voyais l'oiseau q u i se reposait ouvrir son bec 
comme pour aspirer de l 'air . De temps à autre 
les host i l i tés é ta ien t interrompues ; les combat
tants visitaient quelques fleurs, mais pour re
commencer la lutte bientôt ap rès . Un petit p i t -
pit {certtàolaflaveola), qui sautillait paisiblement 

au mi l ieu des fleurs, semblait regarder les com
battants avec admi ra t ion ; mais lorsque l 'un 
d'eux avait mis son adversaire en fu i te , i l se 
p réc ip i t a i t sur l i n et le força i t à s'enfuir. Cette 
guerre — car c 'é ta i t bien r é e l l e m e n t une cam
pagne, une suite r égu l i è r e de batailles, — cette 
guerre, dis-je, dura une heure e n t i è r e . » 

Bullock raconte que certains colibris pren
nent possession d'un arbre, et attaquent avec 
fur ie tous les autres oiseaux qui s'en approchent, 
fussent-ils dix fois plus gros qu'eux, et les met
tent en fui te . D 'après l u i , ils dirigeraient leur 
bec pointu et acé ré contre les yeux des autres 
oiseaux, et les forceraient ainsi à se retirer. Sal-
vin assure que certains de ces oiseaux gênent 
c o n s i d é r a b l e m e n t le chasseur, en faisant pren
dre la fui te à tous les autres colibris qui tentent 
de s'approcher de leur demeure. « I l sem
ble, dit cet auteur, que les batailles soient leur 
grande affaire. A peine, l ' un d'eux a-t-il enfoncé 
son long bec dans la corolle d'une fleur, qu'un 
autre veut prendre sa place, et un duel a lieu 
i m m é d i a t e m e n t . Parfois, ils s 'é lèvent si haut 
dans les airs, tout en combattant, qu'ils dispa
raissent aux regards. » 

Ce n est pas seulement à leurs semblables ou 
à d'autres petits oiseaux que les colibris font la 
guerre, « ils s'attaquent avec fu reu r à tout ce qui 
leur porte ombrage, d i t H . de Saussure, et l i 
vrent des combats a c h a r n é s aux ê t r e s de la créa
t ion qu'ils ont en i n i m i t i é . Parmi ces derniers, 
les sphinx sont un de ceux qu'i ls d é l e s t e n t le plus. 
Lorsqu'un de ces inoffensifs papillons, deux fois 
plus gros que le co l ib r i , s'est h a s a r d é de trop 
bonne heure dans les jardins, s'il est r encon t r é 
par un col ibr i a l l a r d é , i l faut q u ' i l l u i c è d e le pas, 
ou sa perte est imminen te . A son aspect, l'oiseau 
fond sur l u i et l'attaque à coups de bec, comme 
le narval attaque la baleine à coups de lance, s'il 
est permis de comparer les deux e x t r ê m e s de la 
c réa t ion . Le sphinx, d é r a n g é par cette agression 
insolite, fait un bond de cô té , s 'é lo igne un ins
tant, et revient auss i tô t à ses fleurs appé t i s san tes . 
Mais son ennemi fu r ieux revient à la charge et 
l ' écar té de nouveau. Le m ê m e m a n è g e se répè te 
plusieurs fois, j u s q u ' à ce qu 'enf in , lassé de la 
persistance du sphinx, le co l ib r i le pourchasse 
de buisson en buisson, de plate-bande en plate-
bande, et le force à chercher son salut dans une 
fui te p r éc ip i t é e . Cependant, l'insecte n'a pas 
toujours le dessous dans cette lut te i néga l e : i l 
revient avec p e r s é v é r a n c e aux p â t u r a g e s fleuris 
que l u i dispute son adversaire, et ap rè s en avoir 
été chassé plusieurs fois, i l finit par rester m a î t r e 
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des l ieux, lorsque le c r é p u s c u l e I r e s - a v a n c é rap
pelle l'oiseau à son n i d . » 

V i s - à -v i s de l ' h o m m e , les oiseaux-mouches se 
m o n l r e n t t r è s - c o n f i a n t s . I ls ne sont nu l l emen t 
c r a i n t i f s ; ils se laissent approcher de t r è s - p r è s ; 
i ls volent sans crainte devant l 'observateur, et 
ne t é m o i g n e n t pas la m o i n d r e d é f i a n c e , tant 
que celui-ci reste t r anqu i l l e . Gosse d i t qu ' i l s 
sont t r è s - c u r i e u x , et qu ' i l s accourent d è s que 
quelque objet a t t i re leur a t ten t ion . A u d u b o n et 
Burmeis te r rappor tent qu ' i l s entrent souvent 
dans les chambres, a t t i r é s par les bouquets de 
f leurs q u i y sont d é p o s é s . Salvin raconte qu ' un 
oiseau-mouche m â l e , en t r a i n de construire 
son n i d , l u i enleva u n b r i n de coton presque dans 
la m a i n . Le pr ince de W i e d en v i t u n couple 
qu ' on laissa pais iblement é t a b l i r son n i d dans 
une chambre . 

On ne sait encore si le m â l e et la femel le res
t en t ensemble toute l ' a n n é e , ou s'ils ne se r é u 
nissent qu 'au temps des amours. Cette saison 
varie beaucoup, suivant les l oca l i t é s . Chez les 
e s p è c e s q u i é m i g r e n t , elle commence avec le 
p r in t emps ; chez celles q u i habi tent l ' A m é r i q u e 
centrale, elle c o ï n c i d e avec l ' é p o q u e de la f lo ra i 
son. Quelques e s p è c e s ne semblent ê t r e tenues 
à aucun temps d é t e r m i n é : Gosse assure t r è s -
exp l i c i t ement , qu'en toute saison i l a t r o u v é des 
nids r é c e n t s de c o l i b r i à capuchon. « D ' a p r è s 
mes observations, d i t - i l , le plus grand nombre 
niche en j u i n , » tandis que H i l l ind ique le mois 
de j anv ie r comme la saison des amours . I l est 
probable que la p lupar t des e spèces ont deux 
c o u v é e s par an. 

L ' a m o u r exerce aussi son inf luence sur les 
oiseaux-mouches. Vers l ' é p o q u e de l 'accouple
ment , i ls sont encore plus vifs et plus que re l 
leurs que de c o u t u m e . « Rien , d i t B u l l o c k , ne 
peut é g a l e r leur ardeur, quand, dans la saison 
des amours , un m â l e s'approche de la demeure 
d 'un couple de la m ê m e e s p è c e . L a jalousie les 
t ransporte ; ils combat tent j u s q u ' à ce que l ' u n 
des deux r ivaux tombe à terre i n a n i m é . J'ai vu 
un de ces combats, au m o m e n t o ù i l pleuvait 
assez f o r t , à m o n avis, pour je ter les combattants 

à te r re . » 
« Je voudrais , d i t A u d u b o n , que d'autres eus

sent p u partager le plaisir que j ' a i ressenti, en 
observant quelques-uns de ces charmants o i 
seaux, pendant qu ' i l s se t é m o i g n a i e n t mu tue l 
lement l eu r ardeur . Le m â l e h é r i s s e son p l u 
mage, gonfle sa gorge; i l danse sur ses ailes ; i l 
tournoie au tour de sa compagne et vole rapide
ment vers une f l eu r ; i l en revient le bec p le in , 

pour n o u r r i r sa b i e n - a i m é e ; i l se mont re v i s -à -
vis d'elle d 'une tendresse excessive; i l l ' éven té 
avec ses petites ailes. Celle-ci r e ç o i t avec recon
naissance ces t é m o i g n a g e s d ' amour ; le courage 
et la sol l ic i tude du m â l e s'en accroissent; i l l ivre 
combat au tyran ; i l poursui t l ' h i ronde l l e p o u r p r é e 
jusque dans son n i d ; puis , tou t en bourdonnan t , 
i l revient joyeux se poser aux cô t é s de sa c o m 
pagne. Tous ces t é m o i g n a g e s de tendresse, d'a
mour , de fidélité, de courage que le m â l e p r o 
digue à sa femel le , toute la sol l ic i tude dont i l 
l ' en toure , sont de ces choses que l 'on peut vo i r , 
admire r , mais q u ' i l est impossible de d é c r i r e . » 

Les nids des diverses e s p è c e s de col ibr i s ne 
d i f f è r e n t pas beaucoup entre eux, et toutes ne 
pondent que deux œ u f s b l a n c h â t r e s , a l l o n g é s , 
t r è s - g r a n d s re la t ivement à la ta i l le de l 'oiseau. 
« Tous ces nids, d i t Burmeis te r , p r é s e n t e n t une 
telle ressemblance que j e crois i n u t i l e de d é c r i r e 
chacun d'eux en par t i cu l ie r , m a l g r é les l é g è r e s 
d i f f é r e n c e s q u i r é s u l t e n t d u choix dee m a t é r i a u x . 
Ces d i f f é r e n c e s doivent ê t r e r e g a r d é e s comme 
purement locales; elles sont s implement en rap
port avec les m a t é r i a u x que l'oiseau t rouve à em
ployer 

« Le f o n d du n id est f o r m é par une couche de 
substance cotonneuse, m ê l é e à des l ichens , des 
br ind i l les d'herbes s è c h e s , des éca i l l e s de fou
g è r e s . T a n t ô t toutes ces substances se t rouvent 
dans le m ê m e n i d , t a n t ô t une seule y est em
p l o y é e . Les lichens appart iennent à des e spèces 
v a r i é e s , et chaque c o l i b r i semble avoir son es
p è c e p r é f é r é e . 

« Le n id le plus cur ieux est celui d 'un p h a ë -
tornis (phaëtornis Evrynomé). Ce n i d , t e r m i n é 
i n f é r i e u r e m e n t par une longue poin te , est f o r m é 
de br ins de mousse, r e l i é s entre eux par les 
lichens à orseille du B r é s i l ; i l n 'y entre aucune 
substance cotonneuse. L'aspect de ce n i d est 
t r è s - b e a u . I l y a plus : sous l ' in f luence de la cha
leur d é v e l o p p é e par l ' incuba t ion , les l ichens met
tent en l i b e r t é leur m a t i è r e colorante, et les 
œ u f s se teignent en beau rouge c a r m i n ; cette 
couleur les couvre e n t i è r e m e n t , avec une r é g u 
la r i té remarquable ; on n 'y vo i t pas une tache, 
pas une ombre , et cependant les lichens ne les 
enveloppent pas e n t i è r e m e n t ; ils sont d i sposé s 
hor izonta lement au m i l i e u des mousses, et ne 
touchent les œ u f s que par une face. 

« Le n i d d u c o l i b r i à cou blanc (agyrtria albi-
collis) do i t aussi nous a r r ê t e r u n ins tant . I l est 
cons t ru i t avec u n l i chen d 'un g r i s - v e r d â t r e su
perbe, q u i recouvre le sommet comme u n t o i t . 
Les éca i l l es de f o u g è r e s y sont f i c h é e s de ma-
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nière à ê t re libres par une de leurs moi t i é s ; j 
elles pendent tout autour du n id , et l u i donnent 
un aspect tomenteux, et une couleur brun-mar
r o n ; elles ne forment un cercle serré qu'au 
bord de l'ouverture du n id . 

« L'on trouve encore dans ces nids bien des 
substances végétales sèches ou fanées , de petites 
tiges, de petites feuilles, mais jamais ces sub
stances ne sont disposées aussi r é g u l i è r e m e n t 
que le sont les lichens et les écailles de fougères . 

« Les nids sont aussi placés d'une façon très-
variable. Certaines espèces ont des p ré fé rences 
bien m a r q u é e s pour certaines places. Ainsi , le 
col ibr i à cou blanc, que l 'on voit nicher dans les 
jardins des faubourgs de Rio-de-Janeiro, construit 
toujours son nid à la bifurcat ion d'une branche 
horizontale, de telle sorte qu ' i l est comme en
clavé entre les deux rameaux de la branche. J'en 
ai t rouvé plusieurs, et je crois avoir r e m a r q u é que 
l'oiseau met un soin tout particulier à choisir 
l'arbre où i l s 'établi t . Une autre espèce ne niche 
qu'au mil ieu des frondes giganlesques des fou
gères qui croissent dans les montagnes, sur les 
sols arides et couvrent de grandes é t endues de 
terrain. C'est à la face in fé r ieure de ces frondes, 
tout près de leur ex t r émi t é , que ce petit oiseau 
a coutume de construire sa demeure, en re
liant solidement entre elles les parties des 
feuilles qui se touchent. I l se trouve là comme 
dans une poche en feuillage. La plupart des 
colibris fixent leur n id à des chaumes ou à de 
petites branches verticales. J'en ai plusieurs, 
que j ' a i t rouvés au mil ieu des roseaux ; j ' en ai , 
dans lesquels sont comprises plusieurs liges 
d'herbes, qui leur servent de soutien et de sup
port. Quelques-uns sont t r è s - l âchemen t con
struits, et j ' a i eu beaucoup de peine à pouvoir 
les conserver dans leur é ta t p r imi t i f . Une espèce 
n'emploie guè re que des radicelles pour faire 
son nid , et celui-ci est d'un tissu moins ser ré 
que les autres. » 

Schomburgk d i t que le topaze é tabl i t son 
nid à la bifurcat ion d'une petite branche pen
chée au-dessus de l'eau, ou au mil ieu des lianes 
qui en pendent. « I n t é r i e u r e m e n t , ce nid a la 
couleur du cuir t a n n é ; i l ressemble assez à de 
l'amadou. Pour que le vent ne puisse, en le ba
lançan t , faire tomber les œufs , les parents ont eu 
soin d'en garnir l 'ouverture d'un large rebord, 
renversé en dedans. » 

Salvin nous apprend que, chez certaines es
pèces au moins, le mâle prend part à la con
struction du nid ; le col ibr i qui pr i t , comme 
nous l'avons dit , un morceau de coton sous ses 

yeux éta i t un m â l e . Mais, g é n é r a l e m e n t , c'est 
la femelle qui fai t le plus gros de l 'œuvre . Gosse 
nous l'assure, d ' ap rè s ses propres observa
tions. I l é tai t occupé à chercher des nids, lors
qu ' i l entendit le bourdonnement d 'un colibri , 
et vit une femelle, le bec rempl i de duvet. 
« Eff rayée à ma vue, d i t - i l , elle se sauva sur une 
branche s i tuée à quelques pas. Je me cachai 
de r r i è r e un rocher et demeurai silencieux et 
immobi le . Elle revint au bout de quelques ins
tants, disparut de r r i è r e une pierre pour repa
ra î t re peu après et s'envoler J'examinai l'en
droi t , et trouvai à ma grande joie un nid, en 
voie de construction, et p lacé de façon à ce que 
je pusse l'observer de lo in . J'attendis, et au 
bout d'un instant la femelle é ta i t de retour, se 
tenant en l 'air devant son n i d . M'ayant aperçu, 
elle arriva vers mo i , e i vola devant ma figure, 
à la distance d'un pied au plus. Je restai immo
bile. Alors elle se posa sur une branche, lissa 
son plumage, nettoya son bec des brins de du
vet qui y demeuraient, puis s'envola vers un ro
cher couvert d'une mousse tendre et fine. Se 
tenant devant ce rocher comme devant une 
fleur, elle arracha de la mousse, suffisamment 
pour en rempl i r son bec, revint à son nid, y 
entra, puis, avec son bec, elle chercha à faire 
p é n é t r e r cette mousse dans les parois, en même 
temps qu'elle arrondissait la cavi té en s'y re
tournant, et en appuyant avec sa poitrine. Ma 
présence ne la troublait point . E n f i n , elle s'en
vola, et je quit tai les l ieux où je revins le 8 avril. 
Le n id étai t achevé , et renfermait deux reufs. 
Le 1 e r mai , j 'envoyai mon domestique avec ordre 
de me rapporter le n id et la femelle. I l la trouva 
couvant, la pr i t sans peine, et me l'apporta avec 
son n id . Je la mis dans une cage, mais elle pa
ru t triste, quit ta ses œ u f s , se t i n t immobile sur 
le perchoir, et le lendemain mat in elle était 
morte. » 

Audubon d i t que l ' incubat ion n'est que de 
six jours ; qu'en une semaine, les petits grandis
sent, et que pendant une semaine encore leurs 
parents les nourrissent. Cela ne me para î t pas 
tout à fa i t exact. D'autres naturalistes nous ap
prennent, en effet, que les petits oiseaux-mou
ches naissent nus et aveugles, qu' i ls sont t rès-
faibles ; que c'est à peine s'ils peuvent ouvrir le 
bec pour recevoir leur nour r i t u re ; que le len
demain de l 'éclosion, ils se couvrent d 'un duvet 
gr i sâ t re , et que les plumes du dos poussent plus 
tard. D ' ap rès Burmeister , les jeunes éclosent 
ap rè s seize jours d ' incubation, ils ouvrent les 
yeux quinze jours après et prennent leur nour-
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r i tu re à quatre semaines. J u s q u e - l à , ils demeu
rent dans l eu r n i d , que la femel le agrandi t à 
mesure que les petits grandissent e u x - m ê m e s . 
Mais toutes ces assertions ne paraissent pas re
poser sur des observations personnelles. I l n'en 
est plus de m ê m e de celles de Sa lv in . « C'est à 
la femelle seule, d i t - i l , qu ' incombe le soin d ' é 
lever les pe t i t s ; jamais , du moins , j e n 'a i vu de 
m â l e p r è s d u n i d ; je n 'en ai m ê m e pas a p e r ç u 
dans le j a r d i n . Lorsque la femel le couvai t , je 
pouvais passer p r è s d'elle, saisir m ê m e la bran
che où elle é t a i t , sans qu'elle s ' envo lâ t . I l fa l la i t 
cependant pour cela q u ' i l f î t d u so le i l ; s 'il p l eu 
vai t ou si le temps é t a i t sombre, je ne pouvais 
en approcher à plus de c i n q pas. Quand j e l'avais 
e f f r a y é e , j e demeurais souvent tou t p r è s , pour 
attendre son re tour , et j e la voyais chaque fois 
revenir avec u n b r i n de l i chen qu 'e l le f ixa i t en 
dehors, a p r è s s ' ê t r e c o m m o d é m e n t i n s t a l l é e 
dans son hab i ta t ion . Cela se faisait sans aucune 
crainte apparente de sa p a r t ; elle voula i t me 
prouver , aura i t -on d i t , qu 'el le s ' é t a i t e n v o l é e 
pour chercher ce l i chen , et que la peur n ' é t a i t 
pour r i e n dans cet acte. Les petits, nouvel le
men t é c l o s , r e p r é s e n t a i e n t une peti te masse 
no i re , i n f o r m e , avec un long cou et u n r u d i 
m e n t de bec. Us grandi ren t t r è s - r a p i d e m e n t , 
et b i e n t ô t r e m p l i r e n t c o m p l è t e m e n t le n i d . Ja
mais, à par t i r d u m o m e n t de leur éc lo s ion , je 
ne vis la femel le c o u c h é e sur sa poi t r ine dans le 
n i d ; les petits é t a i e n t a b a n d o n n é s sans d é f e n s e 
aux rayons d u soleil et à la p lu i e . Pour les nour 
r i r , la femel le se perchai t sur le bord d u n i d , 
le corps fo r tement r e l e v é . Le premier des jeunes 
s'envola le 15 oc tob re ; mais i l t omba au m i l i e u 
des fleurs. Je le remis dans le n i d ; i l le qu i t t a 
de nouveau, et cette fois avec plus de s u c c è s . Le 
m ê m e soir , j e vis la m è r e l u i apporter à manger ; 
i l s'envola ensuite vers u n autre arbre, et j e ne 
le revis plus. Le second pe t i t qu i t t a le n i d , à son 
tou r , deux jours plus t a r d . » 

Le pr ince de W i e d a fa i t une s i n g u l i è r e ob
servation : i l v i t dans u n n id deux jeunes, c o m 
p l è t e m e n t nus, au tour desquels g rou i l l a i en t des 
vers, en si grande q u a n t i t é , que les oiseaux en 
é t a i e n t presque e n t i è r e m e n t couverts. « Com
men t ces larves é t a i e n t - e l l e s venues là , je l ' i 
gnore ; mais on d i t qu ' on en t rouve souvent p r è s 
des jeunes co l ib r i s . » Burmeis te r c ro i t que ce ne 
sont pas les oiseaux e u x - m ê m e s q u i a t t i r en t les 
vers, mais b ien leurs e x c r é m e n t s ; ils seraient 
donc n é c e s s a i r e s pour entretenir la p r o p r e t é du 
n i d ; mais cette expl ica t ion ne prouve r ien ; nous 
ne pouvons admet t re que certains co l ib r i s net

to ient leurs n ids , tandis que d'autres, comme la 
huppe , laissent leurs petits dans l ' o rdu re . I l n'est 
d 'ai l leurs pas aussi c o m m u n de t rouver des vers 
dans les nids des co l ibr i s que le cro ient les B r é s i 
l i ens ; aucun observateur r é c e n t n 'en fa i t m e n 
t i o n . 

Oviedo raconte que l 'o iseau-mouche vole à la 
f igure de l ' homme qu i s 'approche de son n i d ; le 
pr ince de W i e d d i t n 'avoir jamais v u cela, t a n 
dis que d'autres auteurs c o n f i r m e n t l 'assertion 
d 'Ovicdo. 

A u d u b o n avance que le p è r e et la m è r e , r e m 
plis d'angoisse et de ter reur , volent d e ç à et de
là, passant à peine à quelques pouces de la fi
gure de ce lu i qu ' i ls c ro ien t leur ennemi , puis se 
perchent tou t a u p r è s de l u i , sur une branche, 
at tendant là l'issue des é v é n e m e n t s . Dans un 
autre passage, le pr ince de W i e d parle des t é 
moignages d'angoisse d'une paire de co l ib r i s , 
dont i l m e n a ç a i t la p r o g é n i t u r e . L ' e r r eu r d 'O-
viedo est donc bien expl icable . I ! a r e g a r d é 
comme offensives les allures des co l ib r i s adultes, 
tandis qu 'en r éa l i t é elles ne sont que d é f e n s i v e s . 

A u d u b o n a r e m a r q u é que peu de temps a p r è s 
avoir pris l eur essor, les jeunes se r é u n i s s e n t , et 
i l c ro i t qu ' i l s voyagent s é p a r é s des vieux ; car i l 
a souvent vu v ing t ou trente jeunes co l ibr i s , au 
m i l i e u desquels se t rouvai t u n seul i n d i v i d u 
adulte, voler au tour de certains arbres. Je ne 
chercherai pas à d é c i d e r j u s q u ' à quel po in t cette 
assertion est vra ie . 

L ' h o m m e e x c e p t é , les col ibr is n 'on t g u è r e 
d'ennemis à redouter . L e u r ag i l i t é les f a i t é c h a p 
per aux attaques desrapaces ou des carnassiers. 
Leurs peti ts , cependant, peuvent devenir la p r o i t 
des carnassiers gr impeurs ou des oiseaux qu i p i l 
lent les n ids . Cela expl ique la f u r e u r avec la
quelle les col ibr is at taquent ces oiseaux. Mais, 
en somme, peu de dangers menacent ces b i j o u x 
a i lés . C'est ce que prouve leur nombre c o n s i d é 
rable, eu é g a r d à l eu r fa ible m u l t i p l i c a t i o n . A u 
trefois , i l est v r a i , on leur donnai t des ennemis 
f abu leux . On a d i t et r é p é t é que les grandes 
a r a i g n é e s les prenaient dans leurs toiles et les 
é g o r g e a i e n t . Mais ce que nous savons au jour 
d ' h u i des m œ u r s de ces oiseaux nous permet de 
mettre en doute les histoires r a c o n t é e s par ma
dame Mer ian et par Palisot de Beauvois ; ce
pendant nous admet t rons q u ' i l serait possible 
qu un pet i t c o l i b r i p û t ê t r e pr is dans la to i le 
d 'une grande a r a i g n é e et d é v o r é par cet insecte. 
Toutefois , ces oiseaux ne sont pas aussi mala
droits que les deux jeunes pinsons que Baies 

' t rouva u n j o u r pris dans une toi le d ' a r a i g n é e . 
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Du reste, ils connaissent ce danger, et, comme 
le prouvent les observations de Bullock, ils sa
vent parfaitement y échappe r . 

C hasse. — La beauté , la grâce des colibris 
leur ont conquis l 'amit ié des A m é r i c a i n s ; aussi 
ne les chasse-t-on que quand quelque collec
tionneur eu ropéen en demande. I l pa r a î t r a i t ce
pendant qu ' i l n'en est pas ainsi dans toute l 'Amé
rique. A Mexico, par exemple, on ferait , d 'après 
H . de Saussure, un véri table commerce de coli
bris vivants. Ces oiseaux se vendraient au m a r c h é 
pour la modique somme d'un r éa l , et beaucoup 
d'habitants de la ville tiendraient dans leur salon 
une volière d'oiseaux-mouches, dont ils rempl i 
raient sans cesse les vides que la mor ta l i t é y fa i t . 
La chasse des colibris ne serait donc pas dans 
celle partie de l 'Amér ique quelque chose d'acci
dentel. Du reste, i l est facile de prendre ces o i 
seaux. « Les Indiens, dit H . de Saussure, s'en 
emparent en enduisant de glu les buissons fleu
ris qu'ils f r é q u e n t e n t ; d'autres, plus habiles, les 
prennent au fdet. Us les attendent, cachés sous 
les buissons de fleurs que les colibris affection
nent pa r t i cu l i è r emen t , et, d'un rapide coup de 
fi let , les enveloppent au moment où ils s ' a r rê tent 
pour v ibrer ; mais i l faut, pour donner ce coup 
avec succès , une dextér i té et une promptitude 
qu ' acqu i è r en t seuls les hommes chez qui cette 
occupation est un mé t i e r . » 

On l i t , dans les anciennes relations des voya
geurs, qu'on t ire les colibris avec du sable ou de 
l'eau. Audubon en a fait l'essai, et i l a vu que, 
si l 'on charge son fusi l avec de l'eau, on salit 
l 'arme sans abattre aucun col ibr i . L â c h a s s e à ces 
oiseaux n'est d'ailleurs nullement di f f ic i le . De la 
grenaille t rès- f ine tue parfaitement les colibris, 
et i l suffit de se mettre à l 'affût près d'un arbre 
en fleur, et de bien choisir son moment pour les 
t i rer . Ricord dit aussi que la chasse des colibris se 
fai t assez bien au fus i l , et que l ' époque la plus 
favorable pour s'y l ivrer est la floraison du pois 
d 'août . Les colibris arrivent alors par essaims 
vers ces arbres, et on peut les tirer à son aise, 
sans que le b ru i t de la dé tonat ion fasse f u i r ceux 
que le plomb n'a pas atteints. On peut ainsi, en 
une mat inée , en abattre autant que l'on veut. Une 
fois mort , i l est vrai, le col ibr i n'est absolument 
utile que pour le naturaliste. Le temps n'est 
plus où les nobles mexicains ornaient leurs vê
tements de dépoui l les d'oiseaux-mouches. A u 
jourd 'hu i , du moins dans l 'Amér ique du Sud, les 
colibris ne servent plus de parure. 

C a p t i v i t é . — « Les colibris vivent t rès -d i f f ic i 
lement en capt ivi té , d i t Lesson. Les besoins 

d 'act ivi té et de mouvement sont inhéren t s à 
leur existence, et la vie trop res se r rée d'une 
volière , jointe à la di f f icul té de saisir les ali
ments qui leur conviennent, les fa i t b ientô t lan
guir et puis mour i r . » On peut cependant, 
comme l ' expér ience l'a d é m o n t r é , les conserver 
au moins pendant assez longtemps. Nous pos
sédons de nombreuses observations sur les ha
bitudes des colibris en capt iv i té , et je vais leur 

' emprunter au moins les points les plus saillants. 
Le P Labat cite un fai t assez in téressant pour 

ê t re r a p p o r t é . « Je montra i , d i t - i l , au P. Mont-
didier un n id de colibris qu i étai t sur un appen
tis, a u p r è s de la maison. I l l 'emporta avec les 
petits, lorsqu'ils eurent quinze ou vingt jours, et 
le m i t dans une cage à la f enê t r e de sa cham
bre, où le pè re et la m è r e ne m a n q u è r e n t pas 
de venir donner à manger à leurs enfants, et 
s ' appr ivoisèrent tellement, qu'i ls ne sortaient 
presque plus de la chambre, où , sans cage et 
sans contrainte, ils venaient manger et dormir 
avec leurs petits. Je les ai vus souvent tous 
quatre sur le doigt du P. Montdidier , chantant 
comme s'ils eussent é té sur une branche d'ar
bre. I l les nourrissait avec une pâ tée très-fine et 
presque claire, faite avec du biscuit, du vin 
d'Espagne et du sucre. Ils passaient leur langue 
sur cette pâ te , et quand ils é t a ien t rassasiés, ils 
voltigeaient en chantant.. . Je n 'ai r ien vu de 
plus aimable que ces quatre petits oiseaux qui 
voltigeaient de tous cô tés , dedans et dehors de 
la maison, et qui revenaient dès qu'ils enten
daient la voix de leur pè re nourricier . I l les 
conserva de cette m a n i è r e pendant c inq ou six 
mois, et nous espér ions voir b i en tô t de leur 
race, quand le P. Montdidier , ayant oublié un 
soir d'attacher la cage où ils se retiraient à une 
corde qui pendait du plancher, pour les garan
tir des rats, le mat in ils avaient é té dévorés. » 

« Certaines personnes, raconte d'Azara, ont 
tenu des colibris en cap t iv i t é . Don Pedro Melo, 
gouverneur du Paraguay, en eut pendant envi
ron quatre mois ; ils volaient l ibrement dans la 
chambre. Us apprirent t r è s - b i e n à connaître 
leur m a î t r e . Us le caressaient et volaient autour 
de lu i pour demander de la nour r i tu re . Melo 
apportait alors un vase rempl i de sirop, et ils y 
trempaient leur langue. De temps à autre, i l 
leur donnait des fleurs, et de cette f açon , ces 
charmants oiseaux é ta ien t aussi gais qu'en l i 
b e r t é . Ils ne p é r i r e n t que par la nég l igence d'un 
domestique. » 

« Bien des personnes, d i t Wi l son , ont é té ten
tées d 'é lever ces petits oiseaux et de les nabi-
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tuer à la c a p t i v i t é . Coffer , q u i a é t u d i é t r è s -
consciencieusement les m œ u r s de nos oiseaux 
i n d i g è n e s , m 'a r a c o n t é avoir g a r d é pendant p l u 
sieurs mois deux col ibr is dans une cage, en leur 
donnant d u m i e l d é l a y é dans de l 'eau. Ce l iquide 
a t t i r a i t de petites mouches, que les col ibr is 
happaient avec a v i d i t é . Peale a é levé deux jeunes 
oiseaux-mouches. Us volaient l ib rement dans la 
chambre , et, quand ils avaient f a i m , ils venaient 
se poser sur l ' é p a u l e de leur m a î t r e . Lorsque le 
soleil donnait , i ls prenaient de petits insectes, 
comme le f o n t les gobe-mouches. 

« E n 1803, on m'appor ta un n i d avec de jeunes 
co l ibr i s q u i é t a i e n t sur le po in t de prendre leur 
essor. L ' u n vola vers la f e n ê t r e et s'y tua ; le se
cond ne vou lu t pas manger, le lendemain i l 
é t a i t à m o i t i é m o r t . Une dame le p r i t , le m i t 
dans son se in ; pour le n o u r r i r , elle laissait f o n 
dre du sucre dans sa bouche et le l u i faisait 

DREHM. 

avaler. C'est ainsi qu 'on l ' é leva , j u s q u ' à ce q u ' i l 
p û t ê t r e mis en cage. Je le gardai plus de t rois 
mois , en l u i donnant de l 'eau s u c r é e , et tous les 
jours des fleurs f r a î c h e s . I l é t a i t gai , v i f , p le in 
de vie ; i l vola i t de f leur en f leur , comme en 
l i b e r t é ; et lorsqu 'on l u i apporta i t de nouvelles 
f leurs , i l manifes ta i t sa j o i e par ses mouve
ments et ses s i f i lements . Je pris toutes les p r é 
cautions pour le garder pendant l 'h iver . Ma lheu 
reusement, i l s ' é c h a p p a de sa cage, vola dans la 
chambre , se blessa et m o u r u t . » 

« A certains moments , raconte B u l l o c k , j ' a i 
eu envi ron soixante et d ix co l ibr i s en cage, et 
avec u n peu de soin j e les ai c o n s e r v é s plusieurs 
semaines. Si j 'avais p u l e u r consacrer tout mon 
temps, j e les aurais r a p p o r t é s vivants en Europe . 
I l est faux qu ' i l s soient sauvages, indomptables , 
qu ' i ls se tuent e u x - m ê m e s en c a p t i v i t é : aucun 
oiseau, au con t ra i re , ne se fai t plus fac i lement ù 

I V - 326 



i I 4 L E S C O L I B R I S . 

son nouveau sort. Jamais ils ne se préc ip i ten t 
contre les barreaux de leur cage ou contre les 
fenê t res . Us restent en l 'air, dans un espace à 
peine suffisant pour les mouvements de leurs 
ailes; ils y demeurent des heures ent ières , i m 
mobiles en apparence. Dans chaque cage, je 
mettais un petit vase, à moi t ié rempli d'eau su
crée t r è s -concen t rée , et dans celle-ci je plaçais 
des fleurs qui é ta ien t continuellement visitées 
par mes petits prisonniers. 

« En l iber té , les colibris, on le sait, sont t r è s -
querelleurs; jamais je ne les vis se disputer en 
capt iv i té . Tout au contraire, les petits se per
mettaient hien des pr ivautés à l 'égard des plus 
grands, se posaient sur leur bec par exemple, y 
restaient plusieurs minutes, sans en être chas
sés . » 

« Le 23 février, raconte Burmeister, Berckeste 
m'envoya un col ibr i (agyrtria albicollù). I l é tai t 
très-vif et volait tout autour de ma chambre. 
Ses mouvements y é ta ien t aussi rapides qu'en 
l ibe r t é . 11 s 'élançait avec force contre les parois 
et les fenê t res , et à chaque fois, i l tombait à terre 
épuisé . Je cherchai une branche fleurie et la l u i 
p r é s e n t a i ; i l accourut aussi tôt , se mi t à voler 
autour des fleurs aussi gaiement qu'en l iber té , 
et à enfoncer sa langue dans l ' i n t é r i eu r des co
rolles. Je n 'é ta is pas à deux pas de l u i , et i l ne 
témoigna i t aucune crainte, tant que je restais 
t ranqui l le ; mais le moindre mouvement de ma 
part le faisait f u i r . A la fin de la j o u r n é e , i l se 
t in t plus tranquille, et f in i t par tomber à terre 
é p u i s é . Je pus le prendre dans ma main, sans 
qu ' i l b o u g e â t ; son œil était cependant ouvert et 
plein de vie ; son c œ u r battait avec force, i l 
s'appuyait sur ses ailes à demi ouvertes; je le 
déposai sur un coussin t r è s -mou , et le lende
main, je le trouvai mor t dans la m ê m e position. 
I l s 'étai t endormi pour ne plus se réveiller. Plus 
tard, j 'eus un second col ibr i , qui , comme le pre
mier, étai t en t ré dans une chambre par la fe
nê t r e . » 

Mais toutes ces relations sont bien i n c o m p l è 
tes à côté de celle de Gosse. « En quittant l 'An
gleterre, di t cet auteur, je me promis, si c 'é tai t 
possible, de ramener vivants, en Europe, quel
ques-uns de ces charmants oiseaux; quelques 
observations que je fis sur le col ibr i à capuchon 
me firent croire que celte espèce se p rê te ra i t le 
mieux à la réal isa t ion de mon désir Mes espé
rances furent d é ç u e s ; mais j 'eus l'occasion de 
par fd iemcnt observer les m œ u r s et les habi
tudes de ces oiseaux. J'en capturai beaucoup. 
aidé de mes domestiq u:s, au moven d'un filet à 

papillons; les autres engins décr i t s par certains 
auteurs me paraissant meilleurs en théorie 
qu'en pratique. Souvent, je vis que chez ces 
oiseaux, la cur ios i té l 'emporte sur la t imidi té . 
J ' a p p r ê t a i s mon filet, ils ne s'envolaient pas; 

au contraire, ils tendaient le cou en avant, pour 
cons idérer cet engin qu i leur é ta i t inconnu, et 
facilitaient ainsi leur capture. En avais-je man
qué un, i l revenait vers m o i , se tenait dans l'air 
au-dessus de ma tê te , me c o n s i d é r a n t avec une 
confiance incroyable. Mais, s'il é ta i t facile de 
prendre ces oiseaux, i l ne l 'é tai t pas autant de les 
rapporter à la maison; d 'ordinaire, ils périssaient 
avant que je fusse a r r ivé , m ê m e lorsqu'ils n 'é 
taient nullement blessés, et ceux que je pouvais 
apporter en bonne santé apparente, mouraient 
r égu l i è r emen t le lendemain. A u commencement, 
je me hâ ta i s de les mettre en cage ; mais ceux-ci 
pér i ssa ient tou jours ; ils tombaient tout à coup 
à terre et y demeuraient immobiles , les yeux 
f e rmés . Les prenait-on dans la main , ils sem
blaient revenir à la vie pour quelques instants; 
ils tournaient la tête en a r r i è r e , la secouaient à 
droite et à gauche, avec tous les signes de la 
douleur, é t enda ien t les ailes, ouvraient les yeux, 
hér issa ient les plumes de la poitr ine et mou
raient sans convulsions. Tels furent les résultats 
de mes p r e m i è r e s tentatives. 

« En automne, je pris deux jeunes mâles et les 
plaçai , non dans une cage, mais dans ma cham
bre, après avoir eu soin d'en fermer les portes et 
les fenê t res . Ils é ta ien t vifs, mais non sauvages; 
ils aimaient à jouer, ils se montraient confiants 
vis-à-vis de moi , et venaient sans crainte aucune 
se poser sur mon doigt. J 'apportai des fleurs 
qu'ils v is i tè rent auss i tô t ; mais je ne tardai pas à 
remarquer qu ' i ls en dé la issa ien t certaines pour 
fouil ler les autres avec grand soin . Dès lors, je 
cherchai q u a n t i t é de celles-ci, et j 'eus le plaisir 
de les voir les visiter pendant que je tenais en
core le bouquet dans ma main. Us volaient en 
passant à un pouce à peine de mon visage. Je 
mis les Heurs dans des vases; ils foui l lèrent 
tan tô t ce bouquet, t an tô t cet autre ; entre temps, 
ds jouaient entre eux ou se perchaient sur d i 
vers objets. Us s ' a p p r o c h è r e n t de la f e n ê t r e , 
mais ds ne vinrent pas y voleter. Pendant qu'ils 
é ta ient en l 'air , j 'entendis souvent le claquement 
de leur bec; c 'é ta i t probablement un petit i n 
secte qu'ils venaient de happer et d'avaler. Au 
bout de quelque temps, l ' un d'eux tomba à 
terre dans un coin et mourut . Le second con
serva toute sa vivacité. Je craignais que les Heurs 
ne fussent v i d é e s ; je remplis un petit verre 
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d'eau s u c r é e , et le f e r m a i par un bouchon , au 
travers duque l j ' e n f o n ç a i un tuyau de p lume , au-
dessus duque l je disposai une grande f leur cou 
pée par en bas. L'oiseau accourut , et e n f o n ç a son 
bec dans la coro l le . Ce mets pa ru t l u i p la i re ; i l y 
resta quelque temps, et, quand i l s'envola, le 
tuyau de p lume é t a i t v i d e . B i e n t ô t , i l v i n t vers 
ce tuyau , m ê m e d é p o u r v u de f leur , et dans le 
courant de la j o u r n é e , i l appr i t à c o n n a î t r e par
fa i tement où i l t rouvera i t ce nouvel a l iment . 
A u coucher du so le i l , i l chercha un endroi t 
pou r d o r m i r ; le lendemain m a t i n , toute sa v i 
vac i t é é t a i t revenue, et i l vida sa provision d'eau 
s u c r é e . Quelques heures a p r è s , i l s'envola par 
une porte que j 'avais i m p r u d e m m e n t la issée ou
verte, et disparut à m o n grand m é c o n t e n t e m e n t . 

« A u mois d ' av r i l , t ro is m â l e s , nouvel lement 
pris, parurent i m m é d i a t e m e n t faits à leur n o u 
velle demeure. L ' u n d'eux d é c o u v r i t presque 
a u s s i t ô t un verre r e m p l i de sirop et y bu t à p l u 
sieurs reprises. L ' u n m o u r u t ; les autres s 'appri
v o i s è r e n t te l lement , qu'avant la f i n du j o u r , l ' un 
volai t vers m o n visage, se posait sur mes lèvres ou 
sur m o n menton , in t roduisa i t son bec dans ma 
bouche et buvait m® salive. I l en devint m ê m e 
i m p o r t u n , à force de hardiesse; i l e n f o n ç a i t sa 
langue pro t rac t i le dans tous les points de ma 
bouche, entre les gencives et les dents, sous la 
langue, etc. Pour l ' a t t i re r , je prenais u n peu de 
sirop dans la bouche et l 'appelais par un pet i t 
c r i , q u ' i l appr i t b i e n t ô t à comprendre . Les fleurs 
f r a î c h e s ne semblaient pas le tenter beaucoup. 
J 'apportai dans la chambre des f leurs de mor inga , 
celles q u ' i l fou i l l e le plus ord ina i rement quand 
i l est en l i b e r t é ; i l les visita un instant , puis les 
abandonna. — Chacun de mes col ibr i s se choisi t 
une place sur une corde que j 'avais tendue en 
travers de ma chambre , et y rev in t r é g u l i è r e 
ment . En out re , ils se c h e r c h è r e n t dans la cham
bre une ou deux places commodes pour se repo
ser quelques instants. Les en cbassait-on, ils y 
revenaient tou jours aussi r é g u l i è r e m e n t qu ' i l s le 
f o n t quand ils sont en l i b e r t é . 

« Le plus hard i de mes col ibr is é t a i t t r è s - q u e 
r e l l e u r ; i l a t taquait à toute occasion son c o m 
pagnon plus paisible, q u i s 'enfuyait a u s s i t ô t . 
I l se perchait ensuite, en poussant son c r i de 
contentement : skrip. Mais au bou t de deux ou 
trois j o u r s , le vaincu se lassa de ce j e u ; i l de
v in t despote à son tou r et ne pe rmi t plus à son 
compagnon d 'approcher du vase qu i renfermai t 
le s irop. V i n g t fois de suite, celui-ci chercha à 
at teindre ce vase; d è s q u ' i l en approchai t et sor
tai t sa langue, l 'autre fonda i t sur l u i avec une 

r a p i d i t é incroyable et le chas-ait. Le bat tu ga
gnai t u n c o i n , et chaque fois q u ' i l s 'approchait 
du vase, c ' é t a i t un nouveau combat . Quant i 
son r i v a l , i l buvai t à sa guise; avec le courage, 
la voix l u i é t a i t revenue, et tous deux fais; ie i t 
entendre leurs skrip, presque sans i n t e r r u p t i o n . 

« Une fois h a b i t u é s à leur nouvelle demeure , 
mes capt ifs m o n t r è r e n t une v ivac i t é sans é g a l e . 
Ils prenaient les postures les plus diverses, se 
tournaient de tous c ô t é s , mon t r an t toutes les 
b e a u t é s et toutes les variations de leur p lumage , 
sous les d i f f é r e n t s j eux de l u m i è r e . Us volaient 
à droi te et à gauche, se b a l a n ç a i e n t dans les airs 
de la f a ç o n la plus gracieuse, et tous leurs m o u 
vements s ' e x é c u t a i e n t avec une telle p r o m p t i 
tude q u ' i l é t a i t impossible à l 'œi l de les suivre. 
Maintenant i c i , la seconde d ' a p r è s on entend 
dans le coin o p p o s é le bourdonnement de leurs 
ailes invis ib les ; ou bien ils f r ô l e n t le visage du 
spectateur, sans que ce lu i -c i puisse comprendre 
d 'où ils viennent . 

«i J u s q u ' à la f in de m a i , je r e ç u s encore envi ron 
v ing t - c inq col ibr i s , presque tous m â l e s . L é s o n s 
avaient é té pris dans des filets, les autres avec 
des gluaux. A peine c a p t u r é s , on les met ta i t 
dans un panier. Beaucoup p é r i r e n t t r è s - v i t e , ce 
dont j e ne puis me rendre par fa i tement compte . 
Us se posaient souvent sur les parois inlernes du 
panier, mais ils ne pouvaient s'y blesser, et i l 
est probable que c'est la douleur qu' i ls ressenti
rent de leur cap t iv i t é q u i amena leur mor t . 
D'ai l leurs , plusieurs d'entre eux me fu r en t appor
tés mor ibonds , et la p lupar t des autres p é r i r e n t 
dans les p r e m i è r e s v ing t -qua t re heures. Us ne 
faisaient nul le a t tent ion aux perchoirs où se po
saient leurs compagnons et se heur ta ient contre 
les mura i l les . I ls voletaient assez longtemps de
vant elles, puis , tout en battant des ailes, ils des
cendaient lentement, et f inissaient par t omber 
é p u i s é s ; b i e n t ô t a p r è s ils se relevaient, mais pour 
voler de nouveau conlre le m u r . Parfois ils t o m 
baient d e r r i è r e les caisses qu i se t rouvaient dans 
la chambre ; là ils manquaient d'espace pour se 
relever et moura ien t sans secours. Ce f u t le sort 
de beaucoup : ainsi , de v i n g t - c i n q col ibr is qu i 
m'avaient é t é a p p o r t é s , j e ne pus on conserver 
que sept. 

« Je dois faire remarquer qu ' i l s d i f f é r a i e n t sous 
le rapport du c a r a c t è r e . Les uns é t a i e n t tristes, 
maussades; d'autres, t r è s - c r a i n t i f s ; d'autres, en
f i n , se mont ra ien t doux, gais, p r i v é s , d è s les 
premiers instants de leur c a p t i v i t é . 

« Je suivais un p lan t r è s - s i m p l e pour les ha
bi tuer à la chambre et pour leur enseigner le 
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vase où ils trouveraient du sirop. Lorsqu'on o u 
vrait le panier dans lequel on les avait appor t é s , 
ils s'envolaient d'ordinaire au plafond, rarement 
vers la f enê t r e . A u bout de quelques instants, 
ils se tenaient en face des murs, les touchant 
de leur poitrine ou de leur bec. Avec un peu 
d'attention, i l é tai t facile de voir quand ils 
c o m m e n ç a i e n t à ê t re épuisés . A ce moment, ils 
se laissaient géné ra l emen t prendre et on pou
vait les poser sur le doigt. Je prenais alors un 
peu de sucre dans la bouche et plaçais leur bec 
entre mes lèvres. Quelquefois, ils se mettaient 
de suite à sucer; mais, le plus souvent, i l fallait 
s'y prendre à plusieurs reprises; au bout de 
quelque temps, cependant, ils s'y habituaient 
tous. Je plaçais alors doucement l'oiseau sur le 
perchoir, et, si son ca rac t è re étai t bon, i l y res
tait. A u lieu de ma bouche, je l u i p résen ta i s un 
vase plein de sirop, et quand i l y avait goû té une . 
ou deux fois, i l savait le chercher, le retrouver, 
et pouvait ê t r e r e g a r d é comme appr ivoisé . A 
part i r de ce moment, le col ibr i passait son temps 
à voler par la chambre et à se reposer par ins
tants sur son perchoir. Parfois, deux d'entre 
eux se poursuivaient r é c i p r o q u e m e n t . Ils me 
semblaient le faire pour s'amuser. Une observa
tion plus minutieuse me prouva qu'ils ne vo
laient que pour chasser des insectes invisibles à 
notre œ i l : souvent, j 'entendis leur bec claquer, 
et une ou deux fois j ' e n vis qu i prenaient des 
mouches assez grandes pour que je pusse les 
apercevoir. D'ordinaire, ils ne volaient pas long
temps sans se reposer. Us ne franchissaient pas 
une distance de plus de deux pieds, et revenaient 
ensuite à leur place, comme le font les gobe-
mouches. Du reste, les colibris sont des gobe-
mouches, et des gobe-mouches t rès -par fa i t s . Je 
puis estimer, en prenant les chiffres les plus bas, 
qu 'un de ces oiseaux capture au moins trois in 
sectes par minute, et cela presque sans interrup
t ion , des p remiè re s heures du j o u r j u s q u ' a u soir. 
En l ibe r té , leurs chasses, celles toutefois qu'ils 
f o n t de cette m a n i è r e , sont probablementmoins 
fructueuses; ils vivent surtout alors de petits i n 
sectes qu'ils trouvent dans l ' in tér ieur des fleurs; 
n é a n m o i n s , leurs allures, dans ces conditions, 
sont les m ê m e s que celles des colibris captifs. 
Mes oiseaux volaient parfois aussi contre les pa
rois des murs, et enlevaient les mouches prises 
dans les toiles d ' a r a ignée . 

« L e u r m a n i è r e d é b o i r e étai t t r è s - cu r i euse . 
Ils ne volaient pas droit au vase de sirop; ils 
décr iva ient au-dessus de l u i de douze à vingt 
tours de spirale, l 'un descendant plus bas que 

l 'autre. Us buvaient souvent, mais t r è s - p e u à la 
fois. A cinq, cependant, ils vidaient la valeur 
d 'un verre à v in de Bordeaux par jour . Leurs 
e x c r é m e n t s é ta ien t liquides, de m ê m e consis
tance que le sirop qu'ils buvaient. 

« Ce n ' é ta i t que le soir, assez ta rd , qu'ils se l i 
vraient au repos; au c r é p u s c u l e , ils é ta ien t en
core en chasse. Pendant la nu i t m ê m e , ils n'é
taient pas tranquilles et un r ien suffisait pour les 
exciter. Entrait-on dans la chambre avec une lu
m i è r e , un ou deux se révei l la ient . Us semblaient 
farouches autant qu'au moment où ils avaient 
été pris ; ils volaient contre le m u r , et, si l'on 
n'y prenait garde, ils mouraient de frayeur. 

« Une fois mes colibris h a b i t u é s à la chambre, 
j ' en mis c inq dans une grande cage, dont un 
côté étai t garni d'un treil l is m é t a l l i q u e . Je re
doutais ce changement; aussi ne les mis-je dans 
la cage que le soir, e s p é r a n t que la nui t les cal
merait . Auparavant, je les avais hab i tués peu 
à peu à aller boire leur sirop dans la cage; ce 
ne leur étai t donc pas une demeure tout à fait 
inconnue. Quand je fermai la porte, ils voletèrent 
bien un peu de tous c ô t é s ; mais le lendemain, 
ce f u t avec plaisir que je^es vis tous se tenir 
sur les perchoirs et boire dans le vase renfermant 
le sirop. Peu ap rè s , je leur adjoignis deux autres 
mâles et plus tard une femelle. Le lendemain, 
celle-ci s 'é tai t dé jà a p p r o c h é e d 'un colibri mâle 
à longue queue, qui occupait tout seul un des 
perchoirs; elle s 'efforçai t d 'éveil ler son amour. 
Elle sautait sur le perchoir, et si p rè s du mâle 
qu'elle le touchait ; elle le provoquait par ses 
jeux, battait des ailes, volait au-dessus de lui, 
faisait mine de se poser sur son dos. Le mâle, à 
mon grand regret, se montra fo r t i m p o l i , ou du 
moins fo r t ind i f fé ren t à toutes ces marques de 
tendresse. 

« l ' e spé ra i s amener mes colibris en Angle
terre, et je croyais que les plus grandes diff i 
cu l tés é ta ien t vaincues : mes illusions devaient 
ê t r e d é t r u i t e s . Je ne les avais pas depuis une 
semaine en cage, que les malheurs commen
cèren t . J'en perdis deux chaque jou r . A la fin 
de la semaine, un seul me restait, et celui-ci 
devait b ien tô t partager le sort de ses compa
gnons. J'essayai de m'en procurer d'autres; 
malheureusement le temps de la chasse était 
passé. L ' imposs ib i l i t é de trouver une quantité 
suffisante d'insectes est é v i d e m m e n t la cause de 
la mor t de mes captifs : ils buvaient du sirop, 
mais ce n ' é t a i t pas assez pour les conserver. Tous 
p é r i r e n t extraordinairement amaigris, et leur es
tomac é ta i t tellement racorni qu 'on ne pouvait 
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presque plus le r e c o n n a î t r e . Dans une c h a m b r e 
ils avaient encore pu prendre quelques insectes ; 
dans une cage é t r o i t e , cela l eur é ta i t i m p o s s i b l e . » 

Y a r r e l l c ro i t q u ' i l serait possible d 'habi tuer de 
jeunes co l ib r i s , pris au n i d , à se n o u r r i r de s i rop; 
endisantcela , i l ne prouve qu 'une chose, à savoir 
q u ' i l n'a jamais eu d 'an imaux vivants. On peut 
n o u r r i r pendant quelque temps des chiens avec 
d u sucre ; mais de celte f a ç o n , on ne fa i t que p r é 
parer leur m o r t . I l n'est pas douteux pour m o i 
q u ' i l est c o m p l è t e m e n t impossible de garder des 
co l ib r i s , en ne leur donnant que du mie l et d u 
sucre ; toutefois , j e suis convaincu qu 'on pour ra i t 
les hab i tuer à u n autre r é g i m e . A u commence
ment , i l f audra i t leur donner des larves de f o u r 
mis , qu 'on remplacera i t plus t a rd par du biscui t 
p i l é , du jaune d 'œuf . Pour les faire manger , i l 
faudra i t avoir recours au m ê m e ar t i f ice que ce lu i 
que d é c r i t Gosse; en é t é , on fera i t en sorte de 
leur donner des f leurs f r a î c h e s . De cette f a ç o n , j e 
crois qu 'on pour ra i t amener des col ibr is vivants 
en Europe , et les y garder au moins quelque 
temps. L ' e x p é r i e n c e de Gould est d 'ail leurs là , 
pour nous prouver la poss ib i l i t é de ce que j ' a 
vance. 

« Mes col ibr is d ' A m é r i q u e , d i t cet auteur, 
é t a i e n t f o r t a p p r i v o i s é s . Je les tenais dans une 
cage de douze pouces de long , sept pouces de 
large et h u i t pouces de haut . Dans l ' i n t é r i e u r se 
t rouva i t une peti te branche d 'a rbre , à laquelle 
é t a i t suspendu u n flacon de verre , que je r e m 
plissais chaque j o u r avec du sirop et u n jaune 
d 'œuf . Cette nour r i tu re semblai t pa r f a i t emen t 
convenir à mes captifs, du moins tant que nous 
l o n g e â m e s la cô te d ' A m é r i q u e et que nous tra
v e r s â m e s l 'A t lan t ique ; mais quand ils eurent à 
subir l ' in f luence d u c l ima t de l 'Europe , quand 
nous f û m e s a r r i v é s à la hauteur de la cô t e o c c i 
dentale d ' I r lande , ils p r é s e n t è r e n t des s y m p t ô 
mes i r r é c u s a b l e s d 'affaibl issement, et ne se rele

v è r e n t plus. Je r é u s s i s cependant à en amener 
un à Londres ; mais i l m o u r u t le lendemain de 
son a r r i v é e . » 

Usag-e» et p r o d u i t s . — Les col ibr i s , avons-
nous d i t plus haut , n 'on t plus g u è r e d ' i n t é r ê t que 
pour le natural is te , et leur r ô l e se borne m a i n 
tenant à orner les col lect ions : i l n 'en a pas t o u 
jou r s é t é a ins i . De leur d é p o u i l l e é t i n c e l a n t e , 
les P é r u v i e n s et les Mexicains fabr iqua ien t ces 
manteaux somptueux, v é r i t a b l e s m o s a ï q u e s de 
plumes qu i r emp l i r en t d ' admira t ion les c o n q u é 
rants espagnols. « De leurs plumes, d i t 0 . Des
murs , ils composaient des tableaux d'une rare 
b e a u t é et d'une grande f r a î c h e u r , que X i menez 
et les autres anciens historiens des c o n q u ê t e s 
espagnoles ne cessent de louer . L e u r corps en
t ie r , d e s s é c h é et r e v ê t u de ses plumes, servait, 
dans les f o r ê t s du B r é s i l , de parure aux jeunes 
Machakerl is . Elles s'en fo rma ien t des bandeau* 
ou les suspendaient à leurs oreil les. Combien ne 
devaient po in t avoir d 'attraits ces f i l les de la na
ture v ê t u e s de quelques grandes plumes d Jaras 
rouges ou bleus, les cheveux retenus par une 
guir lande de fleurs d'heliconia, le cou et les 
oreilles garnis de saphirs , d ' é m e r a u d e s et de 
topazes, e m p r u n t é s aux oiseaux-mouches! » 

L é g e n d e s . — « Des ê t r e s aussi charmants que 
les col ibr is , d i t H . de Saussure, ne pouvaient 
manquer d 'exciter l ' i m a g i n a t i o n des peuples i n 
g è n e s ; aussi ces oiseaux ont-ils é t é , chez les 
Mexicains, le type de la plus haute f é l i c i t é , et i l 
é t a i t r e ç u dans leur my tho log i e que l ' é p o u s e d u 
dieu de la guerre , T o y a m i q u i , conduisait les 
â m e s des guerr iers , morts pour la d é f e n s e des 
dieux, dans la maison du solei l , o ù elle les trans
f o r m a i t en co l ib r i s . Cette é t r a n g e croyance, du 
reste, n ' é t a i t pas un sauf -condui t pour ces o i 
seaux, car ces m ê m e s Mexica ins , q u i voyaient en 
eux l ' image divine de leurs semblables, les i m 
mola ient sans vergogne à leurs g o û t s somptueux. 
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L E S L É V I R O S T R E S — LEVIROSTRES. 

Die Leichtschnâbier. 

La t ro i s i ème et d e r n i è r e grande subdivision 
des investigateurs renferme des oiseaux for t dif
fé rents les uns des autres. Des types t rès -var iés 
y sont réun is , et les ex t r êmes d i f fèrent tellement 
entre eux, qu'on a de la peine à r e c o n n a î t r e ce 
qui peut encore les rapprocher. Aussi, les natu
ralistes sont-ils t rès-divisés d 'opinion au sujet de 
ces oiseaux, et ont-ils é tabl i pour eux des d iv i 
sions que nous ne pouvons adopter, si nous nous 
en rapportons, comme nous l'avons f a i t j u squ ' i c i , 
au genre de vie des animaux. Ils ont notamment 
a t t r ibué un grand rôle à la p ré sence ou à l 'ab
sence de doigts opposés . Cependant, pour ce 
qui touche à la forme des pattes, beaucoup de 
lévirostres ont des ca rac t è re s si voisins, et ont 
un genre de vie tellement semblable, q u ' i l est 
tout a fait impossible de les regarder comme 
appartenant à des ordres d i f fé ren ts , comme le 
font certains auteurs ; je les r é u n i s donc dans un 
seul ordre, auquel je conserve le nom que lu i a 
d o n n é Reichenbach. 

C a r a c t è r e s . — Les oiseaux que nous r é u n i s 
sons i c i , d i f f è r en t tellement les uns des autres, 
qu ' i l est di f f ic i le de donner à l 'ordre des carac
tères g é n é r a u x . On peut dire, cependant, qu' i ls 
ont le corps r a m a s s é , exceptionnellement al
l o n g é ; le cou court ; la tê te grande; le bec tou
jours gros et grand, d'ordinaire largement fendu, 
à tranchant souvent den te lé , parfois garni 
d'excroissances cornées , creuses, en forme de 
c imier ; des pattes courtes, souvent faibles et pe
tites, o rganisées pour permettre à l'oiseau de se 
percher p lu tô t que de marcher; des doigts au 
nombre de quatre, deux en avant, deux en a r r i è r e 
ou trois en avant, un seul en a r r i è r e ; des ailes 
g é n é r a l e m e n t larges et arrondies; une queue for
mée de dix ou douze rectrices, exceptionnelle
ment de hui t et variant beaucoup pour la forme 
et la longueur; la base du bec souvent envelop
pée de vibrisses; des plumes grandes et s e r r é e s ; 
un plumage en généra l vivement coloré chez les 
uns, terne et foncé chez les autres. 

Je me borne à indiquer ces ca rac t è r e s géné 
raux, me rése rvan t d'entrer dans plus de détai ls 
en faisant l 'histoire des familles en part iculier . 
Je ferai seulement remarquer que les d i f fé ren ts 
types de lévirostres sont reliés entre eux par des 

types i n t e r m é d i a i r e s ; aucun n'occupe une posi
t ion isolée au m i l i e u de l 'ordre, comme le ser
pentaire au mi l i eu des rapaces. Ils se rattachent 
les uns aux autres de la f açon la plus intime. 
Plusieurs familles sont tellement voisines entre 
elles, qu'on di ra i t que l'une n'est que la repro
duction de l 'autre; chacune, cependant, a son 
i n d é p e n d a n c e , et p r é s e n t e certains caractères 
spéc iaux . I l est plus d i f f i c i l e d ' indiquer les diffé
rences qui s épa ren t les membres d'une même 
famil le , i l faut quelquefois descendre dans les 
détai ls les plus minut ieux^ pour distinguer une 
espèce d'une autre. 

d i s t r i b u t i o n géog'raphi ig ne. — Les lévirOS-
tres sont cosmopolites; cependant ils habitent 
p l u t ô t les zones chaudes; quelques-uns vivent 
dans les rég ions t e m p é r é e s , et quelques autres 
ne se trouvent que dans les pays froids. Les 
hautes cha înes de montagnes ne leur convien
nent pas ; on ne les y rencontre que dans les pre
miers contre-forts . Ils vivent exclusivement dans 
les forêts et ne font que passer dans les lieux 
d é c o u v e r t s . La plupart sont des oiseaux séden
taires, quelques-uns errent, d'autres émigrent 
et parcourent une é t e n d u e t r è s considérable. 
L 'aire de dispersion de chaque espèce varie 
beaucoup, mais elle est assez g é n é r a l e m e n t res
treinte. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — TOUS les 
lévirostres ont à peu p rès le m ê m e genre de 
vie; ce ne sont pas des oiseaux par t icul ière
ment bien d o u é s . A terre, ils sont maladroits; 
dans les branches, ils ne peuvent se mouvoir 
sans le secours de leurs ailes ; leurs pattes peu
vent tout au plus leur servir à se cramponnera 
la branche qu'ils ont atteinte en volant, à s'y 
tenir, mais non à marcher n i à sauter. Tous, par 
contre, volent t rès -b ien ; plusieurs m ê m e riva
lisent sous ce rapport avec le faucon et l 'hiron
delle. Une famil le a en quelque sorte l'eau pour 
domaine ; les oiseaux qu i en font partie plongent 
ou se laissent tomber de haut et se re lèvent a 
grands coups d'ailes. 

Les lévirostres ne sont pas bien pa r t agés sous 
le rapport de la voix : i l n 'y a point parmi eux 
d'oiseaux chanteurs. T r è s - p e u v cependant, sont 
silencieux ; beaucoup, au contraire, semblent ^ 
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plaire à pousser des cr i s ; mais tous, sans excep
t ion , ne font entendre que quelques notes t r è s -
peu va r i ées . Les sens de la vue et de l ' o u ï e parais
sent chez eux assez parfai ts . Le g o û t et l 'odorat 
sont faibles, rud imenta i res m ê m e . Quant à l ' i n 
te l l igence, on ne saurait t rop r ien en d i re . Si 
elle est f o r t d é v e l o p p é e chez quelques-uns, elle 
p a r a î t b o r n é e chez la p lupa r t : i l en est m ê m e 
dont on vante la b ê t i s e et la s t u p i d i t é . Les uns 
sont tou jours c r a in t i f s ; les autres, hardis et i n 
souciants ; la vue du danger le plus i m m i n e n t ne 
fa i t sur eux nul le impress ion. 

Les m œ u r s de ces oiseaux p r é s e n t e n t plus 
d'une p a r t i c u l a r i t é curieuse. T r è s - p e u d'entre 
eux, les mieux d o u é s , a iment la s o c i é t é , c ' e s t - à -
di re vivent en c o m m u n avec leurs semblables ou 
d'autres e s p è c e s voisines. G é n é r a l e m e n t , chacun 
m è n e une vie i so l ée , et tant que l ' amour ou le 
sent iment de la p a t e r n i t é ou de la m a t e r n i t é 
ne le transporte pas, un l év i ro s l r e ne s ' i n q u i è l e 
nu l lement de ses semblables : i l cherche au con
traire à les é l o i g n e r d e l u i . Tous, m ê m e , ne sont 
pas accessibles à l 'amour de la p r o g é n i t u r e . A 
la v é r i t é , le nombre de ceux-ci est restreint . 
L ' o n peutd i re , comme règ l e g é n é r a l e , qu 'un lévi-
rostre ou u n couple de ces oiseaux habite u n 
certain domaine, dans lequel i l ne souffre aucun 
in t rus . Rester p e r c h é si lencieux et t ranqui l le 
sur une branche d'arbre, guetter sa proie, la 
poursuivre , puis revenir sur sa branche, par
cour i r son domaine une ou deux fois par j o u r ; 
telle est la vie ord ina i re des l év i ros t r e s ; q u e l 
ques-uns seulement, et les plus nobles, fon t 
excep t ion ; ils se j ouen t longtemps dans les airs 
avec leurs semblables ; ils se glissent avec eux 
au travers du feui l lage , ou cherchent leur nou r r i 
ture sur le sol. Ceux-ci s 'occupent aussi de ce 
q u i se passe autour d'eux; ils poursuivent les ra-
paces, et avertissent les autres habitants de la 
f o r ê t de leur p r é s e n c e ; les autres, au contrai re , 
ne sont t o u c h é s que par ce q u i les i n t é r e s s e d i 
rectement, et l ' amour est le seul sentiment 
qu' i ls manifestent par leurs actes. 

La p lupar t des l é v i r o s t r e s se nourrissent de 

petits v e r t é b r é s , d ' œ u f s , d'insectes, de mol lus 
ques, de larves, de vers ; quelques-uns mangent 
sur tout des graines. Les premiers sont t r è s -
voraces, chassent toute la j o u r n é e , d i g è r e n t r a p i 
dement et ne laissent pas passer devant eux une 
proie sans la saisir ; ceux qu i se nourr issent sur
tou t de f ru i t s paraissent moins a f f a m é s et sont, 
dans tous les cas, b ien plus vite assouvis. Pour 
chasser, les l é v i r o s t r e s s i l lonnent l 'a i r en tous 
sens, ou b ien se p r é c i p i t e n t sur leur proie de 

i l ' endro i t où ils sont p e r c h é s ; d'autres fo is , i ls la 
| prennent sur le so l ; i l en est enf in q u i la sai-
i sissent dans l 'eau en se laissant tomber d'une 
! certaine hauteur . Quelques l é v i r o s t r e s se nour

rissent sans aucun danger de larves que les au-
, t r è s v e r t é b r é s ne peuvent manger i m p u n é m e n t . 

Les l év i ro s t r e s n ichent pour la p lupa r t dans 
des trous c r e u s é s en terre, ou dans le t ronc d 'un 
arbre creux ; quelques-uns se construisent, à l 'a i r 
l i b r e , des nids g r o s s i è r e m e n t faits ; i l en est en
fin qu i confient leur p r o g é n i t u r e à des soins 
é t r a n g e r s , sans cependant la perdre c o m p l è t e 
ment de vue. Les œ u f s des premiers sont g é n é 
ralement blancs, ceux des seconds ressemblent 
o rd ina i rement , pour le volume et la couleur , à 
ceux des e s p è c e s auxquelles ils les conf ient . 
Tous les l év i ros t r e s ne pondent qu 'une fois par 

i an. Ces oiseaux ne sont pour l ' h o m m e que 
d'une bien faible u t i l i t é . Quelques-uns rendent 
d'assez grands services, dans certaines ci r 
constances; mais, d 'un autre c ô t é , ils causent 

; beaucoup de d é g â t s soit d i r e c t e m e n t , soit 
[ indi rec tement , de telle sorte que les uns sont 

c o m p e n s é s par les autres. 
C a p t i v i t é . — Les l év i ro s t r e s se p r ê t e n t peu 

à la cap t i v i t é , quelques-uns m ê m e y sont c o m p l è 
tement r é f r a c t a i r e s . I l en est qu i s 'habituent 
fac i lement au changement de r é g i m e ; d'autres 
sont incapables de se n o u r r i r e u x - m ê m e s dans 
une cage é t r o i t e . Les premiers sont plus ou 
moins amusants en c a p t i v i t é ; les autres sont f o r t 
ennuyeux. En somme, les l év i ro s t r e s ne nous 
sont pas d'une bien grande u t i l i t é 

L E S M É R O P I D É S — MEROPES. 

Die Liedvôgel. 

Caractères. — Parmi les lévirostres, nous nous venons de passer en revue. Ils bnt le bec 
donnerons la p r e m i è r e place aux m é r o p i d é s , long , po in tu , d r o i t ou l é g è r e m e n t r e c o u r b é , 
car ils ressemblent à des oiseaux des ordres que plus ou moins quadrangulaire ; les tarses cou r t s ; 
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trois doigts d i r igés en avant et plus ou moins 
unis les uns aux autres; un plumage lisse, avec 
des couleurs g é n é r a l e m e n t superbes. 

LES GUÊPIERS — MEROPS. 

Die Bienenfresser. 

Caractères. — Les guêpiers peuvent être con 
sidérés comme les plus parfaits et les types des 
mérop idés . Ils figurent parmi les plus beaux-
oiseaux de l'ancien continent , et on ne peut 
guè re les confondre avec d'autres. Ils ont le 
corps a l longé ; le bec plus long que la tête , épais 
à la base, pointu, l égè remen t r e c o u r b é , à a rê te 
dorsale a iguë , à tranchants acé ré s , à bords lé
g è r e m e n t rentrants ; la mandibule supé r i eu re 
plus longue que l ' i n fé r i eu re , mais sans cour
bure à l ' ex t rémi té et sans é e h a n c r u r e p rès de 
la pointe; des pattes courtes et petites; le doigt 
externe et le m é d i a n soudés j u s q u ' à la t ro i s i ème 
phalange, les p r emiè re s phalanges du doigt i n 
terne et du m é d i a n é g a l e m e n t soudées ; les ongles 
assez longs, r e c o u r b é s , acé rés , munis en dedans 
d'une c rê te un peu saillante et tranchante; les 
ailes longues et pointues, la deux ième r é m i g e 
é tan t la plus longue; la queue longue, t r o n q u é e 
à angle droi t , ou bien plus ou moins fourchue ou 
l égè remen t arrondie avec les deux rectrices m é 
dianes, chez plusieurs espèces , deux fois plus 
longues que les autres. Les plumes sont courtes 
Jii raides ; les couleurs en sont vives, var iées , et 
disposées sur de grandes surfaces. Les sexes d i f 
fè ren t t rès-peu l 'un de l'autre par le plumage; 
/es jeunes sont plus ternes, mais, à deux ans, ils 
ont dé jà les couleurs de leurs parents. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les guêp ie r s 
habitent les [pays chauds de l'ancien monde ; 
une seule espèce vi t dans la Nouvelle-Hollande. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Ils habitent 
des locali tés for t var iées , mais jamais on n'en 
trouve dans celles qui sont d é p o u r v u e s d'arbres. 
On les rencontre depuis les bords de la mer 
j u s q u ' à une [altitude de 2,000 à 2,600 m è t r e s ; 
certaines espèces semblent p r é f é r e r les hau
teurs, d'autres les bas-fonds. Celles qui vivent 
dans le Nord, é m i g r e n t r é g u l i è r e m e n t ; celles qui 
habitent le Sud, sont tout au plus errantes. En 
Egypte, v i t dé jà une espèce qui y demeure toute 
l ' année , et qu i , deux fois par an, assiste au pas
sage d 'espèces voisines, sans ê t re t o u r m e n t é e du 
besoin d ' é m i g r e r . Les espèces du centre de 
l 'Af r ique errent, et leurs excursions sont rel iées 
aux saisons; elles arrivent au commencement 
des pluies dans les con t rées où elles doivent n i 

cher, et s'en vont à l 'a r r ivée des sécheresses . 
Tous les g u ê p i e r s , sans exception, sont des o i 
seaux e x t r ê m e m e n t pacifiques et sociables; i l en 
est m ê m e qui se joignent non-seulement à leurs 
semblables, mais encore à d'autres de leurs con
génères . Ils forment alors de grandes bandes, si 
int imement unies qu'on ne peut y reconna î t r e 
les diverses espèces . 

Par leurs m œ u r s et leurs habitudes, les guê
piers ressemblent surtout aux hirondelles ; par 
certains points, ils rappellent aussi les gobe-
mouches. Quand le temps est beau, on voit les 
grandes espèces planer dans le haut des airs, en 
cherchant leur nou r r i t u r e ; quand le ciel est 
couvert, et pendant le temps des amours, ils se 
tiennent p e r c h é s sur les branches des arbres, 

• p rê ts à s ' é lancer de là sur une proie. Ils ne des
cendent que rarement sur le sol, et seulement 
pour y saisir un insecte qu ' i ls guettaient; sou
vent, par contre, ils rasent la surface de l'eau. 

j Us passent la nui t dans la cime de quelque ar-
\ bre tou f fu ; pendant la saison des amours leur 
i n id devient leur lieu de repos. 

Les guêp ie r s at t irent n é c e s s a i r e m e n t l'atten
tion : ils savent animer une c o n t r é e , et i l n'y a pa& 
de plus beau spectacle que celui d 'un guêpier, 
tantôt fendant l 'a i r comme un faucon, tantôt 
volant à la m a n i è r e d'une hi rondel le . I l se laisse 
tomber verticalement d'une hauteur prodi
gieuse, pour saisir un insecte que son œil dé
couvre ; l ' instant d ' ap r è s , i l est de nouveau au 
haut des airs, continuant sa route en compagnie 
de ses semblables, et l a n ç a n t son c r i d'appel : 
guep, guep. Les g u ê p i e r s ont un vol tranquille : 
ils donnent quelques coups d'aile, puis ils glis
sent dans l 'air, les ailes à mo i t i é ouvertes, et 
avec une telle r ap id i t é que l 'on croira i t voir une 
f lèche . 

Ces oiseaux ne sont pas moins attrayants 
quand ils prennent du repos et qu 'on peut les 
observer de p rè s . On les voit par paires, se poser 
sur les basses branches. De temps à autre, l'un 
des deux appelle son conjoint par un c r i de ten
dresse; ce lui -c i part , et d 'un vol court et rapide 
va saisir un insecte. L'autre demeure tranquille 
et attend son retour. Je n'ai jamais v u deux 
g u ê p i e r s se disputer une p ro ie ; jamais je n'en 
ai vu se battre, pour un m o t i f quelconque. La 
paix et les bons rapports, c'est ce qu i domine 
dans toutes leurs relations. 

Les guêp i e r s se nourrissent exclusivement 
d'insectes qu' i ls capturent au vol ; exception
nellement, ils en prennent sur des feuilles ou 
sur le sol. Us dévo ren t des insectes à aiguil lon 
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venimeux. Des e x p é r i e n c e s nombreuses ont d é 
m o n t r é qu 'une p i q û r e d'abeille ou de g u ê p e é t a i t 
mor te l le pour la p lupar t des oiseaux, et l 'on a 
o b s e r v é que presque tous ceux q u i mangeaient 
de ces insectes, c o m m e n ç a i e n t par l eur enlever 
l ' a igu i l l on dont i ls sont a r m é s ; les g u ê p i e r s les 
avalent i m m é d i a t e m e n t et sans les m u t i l e r . 

Tous les g u ê p i e r s nichent en c o m m u n a u t é ; 
ils s ' é t a b l i s s e n t dans des trous c r e u s é s horizon
talement dans un t e r ra in c o u p é à p ic . Tous ai
men t la s o c i é t é de leurs semblables, aussi en 
t rouve- t -on des colonies e x t r ê m e m e n t nombreu 
ses. Leur demeure est un cou lo i r , aboutissant à 
une chambre plus large. Us ne construisent pas 
de n id à proprement par ler . Leurs œ u f s , au nom
bre de quatre à sept et d 'un blanc t r è s - p u r , sont 
d é p o s é s sur le sable n u ; ce n'est que peu à peu 
que les restes et les d é b r i s des insectes a p p o r t é s 
par les parents f o r m e n t une sorte de coussin sur 
lequel reposeront les jeunes. 

C a p t i v i t é . — I l est malheureusement impos
sible de conserver des g u ê p i e r s en c a p t i v i t é . 
Ceux m ê m e que l 'on gorge de nou r r i t u r e p é r i s 
sent r ap idement . Nous ne pouvons leur donner 

BREHM. 

de demeure convenable, n i leur procurer les al i 
ments dont ils ont besoin. 

LE GUÊPIER VULGAIRE — 31EROPS APIÂSTER. 

Der Bienenfresser, the Bee-Eater. 

Caractères. — Le guêpier vulgaire, un des 
plus grands de la f ami l l e , a 28 cent, de long et 
47 cent, d 'envergure; la longueur de l 'ai le est de 
15 cent . , celle de la queue de 11 à 12. I l a le f r o n t 
blanc, la partie a n t é r i e u r e de la t ê t e verte ; l 'oc
c ipu t , la nuque, le m i l i e u des ailes d 'un b r u n 
c h â t a i n ou d 'un b r u n cannel le ; le dos jaune , à 
reflets v e r d â t r e s ; une l igne noire q u i , du bec, 
descend jusqu 'au m i l i e u d u cou en passant sur 
l ' œ i l ; la gorge j aune -d ' o r c la i r , e n t o u r é e de n o i r ; 
le ventre et le c roup ion bleus ou ver ts ; les r é m i 
ges d 'un ver t d 'herbe, f r a n g é e s e x t é r i e u r e m e n t de 
bleu, avec la pointe n o i r â t r e ; les rectrices d 'un 
vert b leu , r a y é e s de j aune ; les deux m é d i a n e s , 
qu i sont les plus longues, noires dans toute la 
partie qui d é p a s s e les autres ; l 'œi l c a r m i n - f o n c é ; 
le bec n o i r ; les pattes r o u g e â t r e s . 

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

I V — 327 
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faitement en droit de cons idé re r le guêp ie r vu l 
gaire comme un oiseau de l 'Europe centrale, 
car i l s'y est mon t r é plusieurs fois, et i l y a m ê m e 
n iché . Si on ne l 'y voit pas r é g u l i è r e m e n t , i l n'y 
est cependant pas t r è s - r a r e , surtout dans le sud-
est de l 'Allemagne. Plusieurs fois, on a s ignalé 
son apparition dans des local i tés au nord de son 
aire de dispersion habituelle ; on l'a vu aussi dans 
l 'Allemagne du Nord, en Danemark, en Suède , et 
m ê m e en Finlande. Parfois, i l y a fai t des appari
tions en bandes assez nombreuses, ce qu i n'a pas 
m a n q u é d'attirer l 'attention publique. Ains i , on 
l i t dans la Chronique de Leipzig : « Oiseaux rares. 
Année 1517. Vers la fê te de saint Philippe et de 
saint Jacques, on a vu et pris à Leipzig des o i 
seaux rares et encore inconnus, de la taille des 
hirondelles, avec le bec long; la tê te , le cou et 
le dos é ta ient b r u n - f o n c é ; les ailes, b leu- foncé , 
le corps noir, la gorge jaune; ils avaient les 
pattes courtes et faisaient de grandes destruc
tions d'abeilles et de poissons. » 

11 est plus rare de voir un couple de guêpiers 
venir nicher au nord des Alpes ou des P y r é 
nées ; on en a cependant observé des cas. 

Mais ce n'est que dans le mid i de l 'Europe que 
le g u ê p i e r vulgaire niche r é g u l i è r e m e n t . C'est 
un oiseau des plus communs en Espagne, en 
Italie, en Grèce , dans toutes les îles de la Médi 
t e r r a n é e , en Turquie , en Hongrie et dans le sud 
de la Russie. On le rencontre é g a l e m e n t en Asie. 
11 estaussi abondant en Palestine et dans la Tur 
quie d'Asie que dans l 'Europe du sud. I l habite 
la Perse ; Adams en rencontra un grand nombre 
dans les montagnes de Cachemire; on le trouve 
aussi en Chine. Dans ses migrations, i l traverse 
l'Asie et l 'Af r ique . Aux Indes, on le voit en hiver 
t r è s - c o m m u n é m e n t ; en Af r ique , je l'observai 
pendant ses voyages ; i l y arrive d'Europe au com
mencement de septembre et en part vers la f in 
de mai . Mais je ne l 'ai vu se fixer, pour passer 
l'hiver, dans aucune des parties de l 'Af r ique que 
j ' a i parcourues; aussi, je pense qu ' i l va jusque 
dans le sud de ce continent ; Le Vaillant en ren
contra, aux environs du Cap, en telle q u a n t i t é , 
qu ' i l put en deux jours en tuerplusde troiscents. 
Ils s'abattaient par mill iers sur de grands arbres, 
et leurs bandes couvraient de vastes espaces. Le 
Vail lant pense que ces oiseaux nichent dans le 
sud de l ' A f r i q u e ; mais je me crois en droit de 
cons idé re r cette assertion comme e r ronée , car, 
d ' après toutes mes observations, i l n'est pas un 
oiseau qui niche dans les con t rées du sud où i l 
va passer l 'hiver, et nous ne pouvons admettre 
que le guêpie r habite l ' hémisphère austral 

i comme l ' h é m i s p h è r e septentrional. J* forai re
marquer encore que tous les guêp i e r s que j ' a i 
observés voyageant, é ta ien t en compagnie dune 
espèce voisine, le guêp ie r de Perse (merops per-
sicus), dont on a vu quelques individus égarés 
en Europe. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le guêpier 
vulgaire arrive dans les con t rées où i l niche à la 
fin d'avril ou au commencement de ma i ; d 'après 
Lindermayer, dont j ' a i peine à accepter le dire, 
i l appa ra î t r a i t à la fin de mars. A u mi l ieu de 
mai, les bandes se sont un peu d iv i sées ; mais i l 
arrive que plusieurs se r éun i s s en t et forment 
une colonie, c o m p o s é e de cinquante, soixante 
couples, ou plus encore. Le nombre varie sui
vant les locali tés. Là où les guêp ie r s trouvent 
une paroi argileuse verticale et t r è s - h a u t e , ils se 
réun i ssen t en grande quant iLé ; sinon, chacun 
cherche de son côté l 'endroit qui pourra le 
mieux l u i convenir. 

C'est sur les lieux où se sont é tab l ies des colo
nies, que l 'on peut le mieux observer les mœurs 
du guêp ie r vulgaire. Pendant que les petites espè
ces de cette famil le ne dé la i ssent qu'exceptionnel
lement le voisinage i m m é d i a t de leurs demeures, 
les guêp ie r s vulgaires, lorsque le temps est beau, 
passent des heures en t i è re s à voler dans le haut 
des airs. Leur bande, sans former un tout bien 
un i , n'est pourtant pas d iv i sée ; chaque oiseau 
occupe un grand espace, suit toujours la même 
direction bien exactement, tout en appelant sans 
cesse les autres. De cette f açon , ils parcourent, 
de compagnie, un espace de plusieurs lieues 
ca r rées . Us font sans cesse retentir l 'air de leurs 
cris d'appel : schurr schurr, ou guep guep. Vers 
le soir, ils reviennent à leur colonie, se séparent 
par paires, et jusqu'au c r é p u s c u l e s'occupentac-
tivement à chasser les insecles sur les arbres. Us 
recherchent surtout les br u y è r e s , car c'est là que 
leur chasse est le plus fructueuse. Tant que le 
temps est au beau, i l est t r è s - r a r e qu'ils s'appro
chent des maisons; mais quand le ciel est cou
vert ou quand i l pleut, ils ne s 'é lèvent plus à de 
grandes hauteurs dans les airs comme les hiron
delles ; ils ne chassent plus que sur les branches, 
s'aventurent au voisinage des habitations, et 
causent de grands dégâts aux ruchers. On peut 
les voir alors p e r c h é s sur une branche ou sur 
une poutre du rucher, et happer les abeilles au 
passage. 

Les guêpie rs sont surtout friands des insectes à 
a igu i l lon ; ils dévas ten t les ruches d'abeilles, 
comme les nids de guêpes et de frelons. Quand 
l 'un d'eux a découve r t un n id de g u ê p e s , i l se 
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pose tou t a u p r è s , et en quelques heures i l en a 
a l t r a p é et d é v o r é tous les habi tants . I ls ne d é 
daignent pas pour cela les sauterelles, les cigales, 
les l ibe l lu les , les mouches, les c o l é o p t è r e s ; ils 
mangent tous les insectes q u i passent en vo lan t 
à leur p o r t é e . I ls r é g u r g i t e n t les ailes et les au
tres parties c o r n é e s de leurs proies. 

La saison des amours commence à la f i n de 
m a i , pour le g u ê p i e r vulga i re . L ' e s p è c e recher
che, pour construi re son n i d , la r ive e s c a r p é e , 
argileuse ou sablonneuse, d 'un cours d'eau. I l y 
cre:ise u n t r o u r o n d , de 5 à 7 cent, de d i a m è t r e , 
et se sert à cet effet de son bec et de ses ongles, 
p e u t - ê t r e m ê m e seulement de ses ongles. De ce 
t r o u part u n coulo i r hor izonta l ou l é g è r e m e n t 
ascendant, q u i at teint parfois une p rofondeur 
de l m , 3 0 à 2 m è t r e s . A son e x t r é m i t é , se t rouve 
une chambre de 22 à 27 cent, de l o n g , de 11 à 
16 cent, de large, et de 8 à 11 cent, de h a u t ; 
c'est l à que la femelle d é p o s e ses œ u f s . L a 
ponte a l i eu dans le courant de j u i n ; elle est de 
quatre à sept œ u f s , d ' un blanc p u r et assez globu
leux. Quelquefois, d ' a p r è s Salvin, une d e u x i è m e 
c h a m b r e se t rouve d e r r i è r e la p r e m i è r e , à la
quelle elle est r e l i ée par u n coulo i r d 'environ 
3 0 cent, de l ong . Quelques auteurs disent y 
avoir t r o u v é une couche de mousse et d'herbes; 
quant à m o i , dans tous les nids de g u ê p i e r s que 
j ' a i d é c o u v e r t s , je n 'ai jamais vu trace de ces 
m a t é r i a u x . Les ailes, les pattes des insectes, les 
r é s i d u s vomis par les jeunes ou par les parents, 
f o r m e n t à la longue une couche sur laquelle re
posent les pet i ts . On ignore si la femelle couve 
seule, ou si le m â l e la relaie dans cette f o n c 
t i o n ; on sait seulement que le p è r e et la m è r e 
nourr issent et é l è v e n t leurs petits. A la f i n de 
j u i n , on vo i t d é j à ceux-c i voler avec leurs pa
rents, et en recevoir leurs a l iments . I l est proba
ble qu 'au commencement , ils reviennent chaque 
soir à leur n i d ; P o w y s , d u moins , a vu plusieurs 
fois trois ou quatre g u ê p i e r s sor t i r d 'un m ê m e 
t r o u . A u bout de quelques semaines, les jeunes 
o n t tou t à f a i t les allures des vieux, et au moment 
des migra t ions , on ne pour ra i t les en dist inguer 
par leur m a n i è r e de vivre . 

Les anciens racontaient diverses fables au sujet 
d u g u ê p i e r vulgaire . « Cet oiseau est te l lement 
r u s é , d i t Gessner, q u ' i l transporte ses petits d 'un 
endro i t à u n autre, af in qu 'on ne puisse les d é r o 
ber. I l s'envole aussi d 'un autre cô té pour n ' ê t r e 
pas pr is , et pour ne pas faire d é c o u v r i r où i l a ca
c h é ses petits. On d i t que, comme la cigogne, cet 
oiseau rend des services à ses parents ; lorsque 
ceux-c i sont vieux, i l ne les laisse pas sort i r du 

n i d , et leur apporte leur n o u r r i t u r e , ou les 
transporte sur son dos d 'un endro i t à l 'autre. » 

I l est cer ta in que le g u ê p i e r vulgaire ne doi t 
pas ê t r e v u par tou t d 'un bon œ i l . Ses pillages 
exci tent contre l u i la haine des apicul teurs , q u i 
le poursuivent sans m é n a g e m e n t . I l n'est d 'a i l 
leurs pas c r a i n t i f , sur tout dans u n endro i t o ù i l 
e s p è r e une proie abondante; les coups de f eu 
m ê m e s ne le met tent pas a i s é m e n t en f u i t e , et ce 
n'est que lo r squ ' i l a é té longtemps pour su iv i 
q u ' i l mont re quelque d é f i a n c e . 

Chasse. — D ' a p r è s L inde rmaye r , on tue en 
G r è c e , dans les derniers mois de l ' a n n é e , des 
q u a n t i t é s c o n s i d é r a b l e s de g u ê p i e r s ; on les y 
mange et ils sont pour les habitants de ce pays 
u n mets d é l i c i e u x . A Candie, on les p rend avec 
des h a m e ç o n s , comme nous l ' apprenai t d é j à 
Gessner. « Leu r b e a u t é excite les jeunes g a r ç o n s 
de f i l e de Crè t e à les prendre avec des saute
relles, comme ils le f o n t des h i ronde l l e s ; à cet 
effet, i ls p iquent une sauterelle à l ' e x t r é m i t é 
d 'un fer r e c o u r b é en h a m e ç o n , et at tachent 
ce lu i -c i à u n fil, qu ' i l s t iennent en ma in ; i ls 
laissent la sauterelle voler et lorsque l'oiseau la 
voi t , i l l'avale et se trouve pr is . » 

Usages et p r o d u i t s . — D ' a p r è s G essner, le g u ê 
pier vulgaire ne serait pas bon à manger, mais sa 
chair aurait des p r o p r i é t é s t h é r a p e u t i q u e s t r è s -
efficaces. » On ne mange pas le g u ê p i e r , d i t - i l , 
car sa chair est dure, indigeste ; elle est cepen
dant ut i le dans des cas d ' u l c è r e s . Le f i e l , m ê l é 
à de l ' hu i le et à des olives non m û r e s , rend les 
cheveux d 'un t r è s - b e a u no i r . » I l n'est pas n é 
cessaire de dire que depuis f o r t longtemps la 
chair du g u ê p i e r a cessé de j oue r son rô l e 
t h é r a p e u t i q u e , et que de nos jours la coquetterie 
ne t i re plus de c o s m é t i q u e du fiel de ces oiseaux. 

LES MÉLITTOTHÈRES — 

MELITTOTHERE S. 

Die Bienenwôlfe, the Bee-Eaters. 

Caractères. — Les mélittothères sont carac
t é r i s é s par leur stature vigoureuse, leur bec f o r t , ' 
leurs rectrices m é d i a n e s t r è s - l o n g u e s . 

LE MÉLITTOTHÈRE DE NUBIE — MELITTOTHERES 
NUB1CUS. 

Der Scharlachspint, the red throated Bee-Eater. 

Caractères. — Le mélittolhère de Nubie 
(fig. 32), ou m é l i t t o t h è r e é c a r l a t e , est un oiseau 
superbe. I l a le dos rouge-de-sang, le ventre rose; 
la t ê t e , la gorge, le c roupion , les sous-caudales 
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d'un vert b l euâ t r e ; une bande noire é t e n d u e de 
l'angle buccal à la région parotique, en passant 
sur l 'œil ; les r é m i g e s et les rectrices méd ianes 
noires à leur e x t r é m i t é . L 'œi l , comme chez tous 
les m é r o p i d é s que je connais, est rouge-carmin. 
Le bec est noir ; les pattes sont brunes. Cet oiseau 
a 30 cent, de long ; la longueur de l'aile est 
de 16 cent.; les deux rectrices m é d i a n e s ont 
19 cent, de long, les autres 12. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a rencon
t r é le m é l i t t o t b è r e écar la te sur toute la côte 
orientale d 'Afr ique, tan tô t solitaire, tantôt en 
grandes bandes. Je l 'ai vu dans le Soudan 
Oriental . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans les 
con t rées que j ' a i parcourues, le mé l i t t o thè re 
écar la te appara î t au sud du 15° de latitude nord, 
vers le commencement de la saison des pluies et 
y demeure jusqu'en mars. Niche - t - i l dans le Sou
dan Oriental?C'est ce que je ne puis cer t i f ier . Je 
trouve m e n t i o n n é une fois dans mon journa l 
q u ' i l se disposait à nicher, mais jamais je n'ai 
r e n c o n t r é de nid . Heug î in trouva des nids, 
r éun i s en colonie, sur le cours s u p é r i e u r de 
l 'Abiad ou N i l - B l a n c , aux mois d'avril et de 
mai ; ces nids consistaient en des trous profonds, 
d i r i g é s obliquement, toujours p lacés du côté 
opposé au vent, et renfermaient des œuf s ronds, 
blancs, transparents, à reflets rosés . Har tmann 
assure avoir r e n c o n t r é sur la rive argileuse et 
esca rpée d 'un cours d'eau, au-dessus de Sennaar, 
« plusieurs mil l iers de ces nids, absolument 
inabordables, » et avoir vu des nuées de ces 
oiseaux. Je ne mets pas en doute cette assertion, 
qouiqu'elle soit un peu e n t a c h é e , ce me sem
ble, d ' exagé ra t ion . Les observations deHeug l in 
concordent mieux avec les miennes. Tous deux, 
nous avons r e n c o n t r é les mé l i t t o thè re s écar la tes 
par bandes de soixante à quatre-vingts individus. 

Tant que les steppes dégarn ies d'arbres du 
Soudan sont couvertes de leur luxuriante végé 
tation h e r b a c é e ; tant qu'elles sont encore riches 
en insectes, les mé l i t t o thè re s et bien d'autres 
oiseaux y trouvent une nourr i ture abondante; 
ils ne mangent presque que des sauterelles. Sou
vent, au dire de Heuglin, on voit dans le Kor-
dofahn les m é l i t t o t h è r e s pe r chés sur les b œ u f s , 
les ânes , parfois m ê m e sur les cigognes qui se 
p r o m è n e n t majestueusement au mil ieu des her
bes ; et de là, ils chassent les sauterelles qu'ont 
fai t lever leurs s ingul iè res montures. Ils les 
prennent et les mangent tout en volant, puis 
reviennent à leur observatoire mouvant. Je ne 
me rappelle pas avoir été t émoin de ce singulier 

spectacle, mais, comme Har tmann, j ' a i vu le 
m é l i t t o t h è r e éca r la te prendre des insectes sur le 
sol, les ret irer des crevasses produites par les ar
deurs du soleil ; comme Heugl in , j ' a i vu l ' i n 
cendie d'une steppe at t irer ces oiseaux et les 
fa lconidés qu i vivent de serpents et d'insectes. 
Même pour celui qui n ' é tud i e pas les m œ u r s des 
animaux, l ' incendie d'une steppe est un spectacle 
de toute b e a u t é ; mais pour le naturaliste, i l a 
un attrait tout part iculier . A u risque de me 
répé te r , je ne peux m ' e m p ê c h e r de m'arrê ter 
un instant sur ce sujet, en parlant du mélitto
t hè r e éca r l a t e . 

Quand la sécheresse a d é t r u i t toute vie végé
tale, que les steppes, un vrai paradis pendant 
la saison des pluies, sont t r a n s f o r m é e s en un 
vaste dése r t désolé , le nomade, par un jour de 
grand vent, met le feu aux herbes desséchées. 
B ien tô t , l 'incendie éclate violent et terrible. Les 
flammes s ' é lancent dans la plaine avec la vitesse 
de l 'ouragan. A u l o i n , s ' é tend la mer de feu, et 
au-dessus s 'élève un nuage de f u m é e , tandis que 
le ciel rougit des lueurs de l ' incendie. Le feu 
d é v o r e les herbes; i l l èche les arbres, détruisant 
les lianes qui l u i fournissent un nouvel aliment. 
Parfois, i l gagne une fo rê t vierge, et en consume 
les arbres; souvent i l arrive j u s q u ' à un village, 
et en d é t r u i t les cabanes de chaume. 

Quelque rapide que soit la marche de l'incen
die, quelque nombreux que soient les matér iaux 
qui servent à l 'alimenter, jamais les animaux les
tes à l a c o u r s e ne deviennentsa proie ; néanmoins , 
i l excite dans tout leur monde une agitation, 
une anx ié té sans é g a l e s ; i l met en fu i t e tous ces 
ê t res qu i peuplent les hautes herbes; tous se 
sauvent, à mesure que la l igne e n f l a m m é e se 
rapproche. A u mi l ieu des troupeaux d'antilopes 
effarés , on voit des l éopards et d'autres carnas
siers, oublieux, devant le commun danger, de 
leur fé roc i té inst inct ive; le l ion se lève, i l rugit 
de co lère et de te r reur , et s 'enfuit comme fes 
autres. Les animaux qu i terrent, cherchent un 
refuge dans leurs demeures souterraines, lais
sant la mer de flammes passer au-dessus d'eux, 
sans les atteindre. Mais les insectes, les animaux 
rampants deviennent la proie du feu . Les ser
pents ne peuvent l u i é c h a p p e r ; les scorpions, 
les tarentules, les scolopendres sont ses victimes 
d é s i g n é e s . Du reste é c h a p p e r a i e n t - i l s au feu, 
qu' i ls rencontrent des ennemis redoutables que 
1 incendie attire. J'ai dé jà d i t comment les ra-
paces accouraient et chassaient au-devant de la 
l igne des flammes. A ces oiseaux s'en mê len t 
d'autres, et notamment le m é l i t t o t h è r e éca r l a t e . 
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Tous savent que l ' incendie leur rabat les proies 
dont i ls se nourr issent , et ils p ro f i t en t de cette 
occasion. On est s t u p é f a i t de leur hardiesse, 
sur tou t de celle des plus petits d 'entre eux. D u 
haut des airs, le m é l i t t o t h è r e se laisse tomber 
au plus f o r t de l ' incendie , vole tou t à c ô t é de la 
flamme, s 'é lève de nouveau, pour d i s p a r a î t r e 
l ' instant d ' a p r è s au m i l i e u des t ou rb i l l ons de 
feu et de f u m é e . Heug l in d i t que souvent i l se 
b r û l e le bout des ailes et de la queue. Jamais je 
n J a i vu cela, et j e puis a f f i rmer q u ' i l vole tou t 
au ras des flammes, et qu 'on ne peut assez ad
m i r e r son audace. 

Ignorant si d'autres m é r o p i d é s pra t iquent le 
m ô m e genre de chasse, j e n 'a i pas vou lu passer 
sous silence cette s i n g u l i è r e habi tude du m é 
l i t t o t h è r e é c a r l a t e . 

LES COCCOLARYNX — COCCOLARYNX. 

Die Buntspinte, the variegated Bee-Eaters. 

Caractères. — Les coccolarynx ont le bec 
t r è s - m i n c e , g r ê l e ; la queue de moyenne lon
gueur, t r o n q u é e à angle d r o i t ; le plumage p a r é 
de couleurs t r è s - v i v e s . 

A ce genre appart ient l ' e spèce suivante, que 
j ' a i o b s e r v é e dans les f o r ê t s sur les bords du N i l -
B leu . 

LE COCCOLARYNX BRIDÉ — COCCOLARYNX FRE-
NATVS. 

Der Prachtspint, the magnifie Bee-Eater. 

Caractères. — Le coccolarynx bridé ou su
perbe, a le dos vert , le ventre brun-cannelle ; le 
f r o n t m ê l é de ver t et de b l e u ; la gorge é c a r l a t e ; 
le bas-ventre, les sous-caudales et le c roupion 
bleu-de-gentiane ; une ligne noi re , b o r d é e su
p é r i e u r e m e n t d 'un l i sé ré bleu-turquoise, du bec 
à l ' œ i l ; les r é m i g e s secondaires m a r q u é e s d'une 
bande noire à l ' e x t r é m i t é , b o r d é e s en avant 
d 'un l i sé ré bleu-turquoise ; l 'œi l rouge v i f ; le 
bec et les pattes noi rs . Cet oiseau a 22 cent. 
de l o n g ; la longueur de l 'ai le est de 10 cent . , 
celle de la queue de 9. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le COCCO-
larynx est u n des plus beaux oiseaux du centre 
de l ' A f r i q u e . On le vo i t par tou t o ù i l trouve 
u n endro i t convenable pour n i che r ; rarement , 
i l est so l i ta i re , et le plus souvent on le r en 
contre par bandes t r è s - n o m b r e u s e s . Par ses 
m œ u r s , i l rappelle p l u t ô t les gobe-mouches 
que les h i rondel les . Ce n'est qu 'except ionnel le

ment q u ' i l s ' é lève au-dessus de la c ime des 
arbres, y chassant les insectes, comme le font 
les h i rondel les . I l m 'a s e m b l é que les bandes 
de coccolarynx ne qu i t t a i en t jamais le vois i 
nage de leurs colonies. Pendant plusieurs mois , 
j e les ai o b s e r v é e s aux m ê m e s endroi ts , sans 
qu'elles y fussent retenues par le soin de leur 
p r o g é n i t u r e . 

L e j o u r de Noël 1850, j ' a m a r r a i m o n bateau 
p r è s de la colonie la plus nombreuse que j ' a ie 
j amais vue. Soixante couples au moins s ' é t a i en t 
é t ab l i s sur une paroi argileuse, lisse et solide 
de la r ive du N i l - B l e u . Us occupaient un espace 
de 3 à 4 m è t r e s c a r r é s ; les nids s'y touchaient 
presque; c'est à peine s ' i l y avait une distance 
de 10 à 15 cent, entre eux. Leurs bouches 
avaient environ 4 cent, de d i a m è t r e ; elles é t a i e n t 
suivies chacune d ' un coulo i r hor izon ta l de l m à 
l m , 5 0 d ' é t e n d u e ; cou lo i r q u i aboutissait à une 
chambre de 16 à 22 cent, de l ong , 11 à 16 cent. 
de large et à 7 à 9 cent, de haut . 

Dans aucune de ces chambres, j e ne t rouvai 
n i m a t é r i a u x ordinaires des nids d'oiseaux, n i 
œ u f s , n i petits ; cependant on voyait les cocco
larynx y entrer et en sor t i r sans cesse. 

La vie de ces an imaux o f f r a i t u n spectacle des 
plus i n t é r e s s a n t s . I l s couvraient les arbres v o i 
sins ; sur chaque branche, se tenait un couple , 
et les deux é p o u x s'envolaient l ' un a p r è s l 'autre, 
poursuivant une proie , revenant à leur place ou 
se dir igeant vers le n i d , dans lequel ils dispa
raissaient pour r e p a r a î t r e l ' instant d ' a p r è s , sans 
que j'eusse pu voi r ce qu ' i l s allaient y fa i re . Je 
ne comprends pas comment chacun pouvait dis
t inguer sa demeure de celle de ses voisins. L'as
pect de la colonie rappelait celui d'une ruche . 
Une n u é e de ces oiseaux volai t devant l ' e n t r é e 
des nids : voulaient- i ls y p é n é t r e r , i ls ne mon
traient nul le h é s i t a t i o n ; a p r è s avoir vo le té un 
instant, ils s ' é l a n ç a i e n t tou t à coup dans l ' i n t é 
r ieur , et cela avec tant de p r o m p t i t u d e , q u ' i l 
f a l l a i t bien admettre que c ' é ta i t dans leur de
meure qu ' i ls s ' é t a i en t in t rodu i t s . Le soir, tout 
devint plus t r anqu i l l e , et à la t o m b é e de la 
n u i t , la bande tout e n t i è r e avait d i spa ru ; la 
p lupar t , s inon tous, s ' é t a i e n t r e t i r é s dans leurs 
t rous . 

Ce spectacle excita m o n ardeur de collec
t ionneur . Je r é s o l u s de m 'emparer de ces 
oiseaux, f o r t rares encore à ce momen t . Je p la 
ça i u n vaste f i le t à l ' e n t r é e des nids, et le l e n 
demain m a t i n , c inquante d 'entre eux y é t a i e n t 
pr is . Je pus ainsi me procurer u n grand n o m 
bre d ' individus de cette belle e s p è c e ; mais, en-
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core au jourd 'hu i , i l me semble que j ' a i des 
reproches à me faire au sujet de cette capture. 

LES MÉLITTOPHAGES — 
MELITTOPHAGUS. 

Die Gabelspinte, the fork-lailed Bee-Eaters. 

Caractères. — Les mélittophages se rappro
chent plus que tous les autres mérop idés des 
hirondelles; leur ca rac t è re pr incipal est t i ré de 
la forme de leur queue, qu i est p r o f o n d é m e n t 
fourchue, à rectrices la téra les t rès - longues . 

LE MÉLITTOPHAGE HIRONDELLE — 
METATTOl'HAGUS IIIRUNDINACEUS. 

Der Schwalbenspint. 

Caractères. — Le méliltophage hirondelle, 
qu i nous servira de type du genre, a le dos 
d 'un vert j a u n â t r e , à reflets v e r t - d o r é ; la partie 
pos tér ieure du dos, les sus-caudales et la queue 
d'un vert plus foncé , le ventre d'un vert plus 
c la i r ; la gorge jaune-safran, séparée d e l à poi
trine par une bande bleu-d'outremer; les p lu 
mes de la région anale et les sourcils d'un bleu 
turquoise ; la ligne naso-oculaire noire. Cet 
oiseau a 23 cent, de long ; la longueur de l'aile 
est de 9 cent., celle ue la queue de 11 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Vaillant 
découvr i t le m é l i t t o p h a g e hirondelle dans le 
sud de l ' A f r i q u e ; d'autres naturalistes le t rou
vèren t plus abondamment dans l'ouest de ce 
continent. Heuglin l'observa en deçà du fleuve 
Djour , j u s q u ' à Kosanga ; i l ne le vit que dans 
les grandes fo rê t s , et m ê m e lo in des cours 
d'eau. 

S ï œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — D'après Le 
Vai l lant , le mé l i t t ophage hirondelle vit par 
paires, et on ne rencontre de petites bandes 
que quand les jeunes ont pris leur essor. Dans 
l 'Afr ique du sud, c'est un oiseau migrateur, 
arrivant et disparaissant r é g u l i è r e m e n t dans cer
taines saisons. 

Avant d'entreprendre leur voyage, tous ceux 
qui habitent un m ê m e canton se r éun i s sen t en 
grand nombre et s'en vont de concert. 

Le mode de reproduction du mé l i l t ophage h i 
rondelle ne diffère pas de celui des autres oi
seaux dont nous venons de faire l 'histoire. 
Chaque couvée est de c inq ou six œ u f s d'un 
blanc b l e u â t r e . 

Le Vaillant croit que cet oiseau exhale une 
odeur par t i cu l iè re assez agréab le . Cinq ou six 
ndividus qu ' i l avait en fe rmés dans sa tente, la 

p a r f u m è r e n t de telle sorte qu'on aurait pu 
croire qu ' i l s'y trouvait des fleurs. 

LES COSMÉROPS — COSMAËROPS. 

Die Schmuckspinte. 

Caractères. — Les cosmérops ont les carac
tères g é n é r a u x des g u ê p i e r s ; mais ils s'en dis
tinguent par des rectrices m é d i a n e s prolongées 
en brins grê les et filiformes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La seule es
pèce sur laquelle repose ce genre habite l'Aus
tralie, où elle r e p r é s e n t e la fami l le des méro
p i d é s . 

LE COSMÉROPS ORNÉ — COSBIAEROPS ORNATUS. 

Der Schmuckspint. 

Caractères. — Le cosmérops orné {fig. 33) a 
le dos vert , le sommet de la tê te , la nuque et 
les ailes rouge-brun; le haut du dos et le crou
pion bleu-de-turquoise; le ventre vert ; la gorge 
jaune-vif, séparée de la poi t r ine par une bande 

; noir foncé ; la r ég ion anale bleue ; la ligne naso-
| oculaire no i r - s a t i né , b o r d é e i n t é r i e u r e m e n t de 
l bleu de-ciel. Cet oiseau a environ 22 cent, de 
i l o n g ; la longueur de l 'aile est de 12 cent., 

celle de la queue de 9. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — NOUS devons 

à Gould la connaissance des m œ u r s de cet oi-
| seau, qu ' i l a t rouvé dans le sud de l'Australie et 
j dans la Nouvelle-Galles du Sud, où i l est très-

commun, surtout aux bords de la rivière des 
Cygnes. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — I l recherche 
les forê ts sèches et c l a i r - s emées , et se tient tou
jours p e r c h é sur une branche morte, dégarnie 
de feuilles; c'est là son observatoire de chasse. 
Le soir, i l se r é u n i t avec ses semblables sur le 
bord du fleuve, par grandes bandes de plusieurs 
centaines d' individus. Tout , dans sa m a n i è r e d'Ô-

j tre, est fo r t attrayant, aussi est-il universellement 
a imé en Australie. La b e a u t é de son plumage, 
l 'é légance de son port , la g r âce de ses mouve
ments, attirent sur l u i l 'a t tention de chacun. 
De plus, i l est le messager du printemps. I l arrive 
à la Nouvelle-Galles du Sud, au mois d'août, 
pour part i r en mars, c 'es t -à-dire à l 'entrée de 
l 'h iver ; i l se dir ige alors vers le nord, et on voit 
de grandes bandes de ces oiseaux parcourir tout 
le nord de l 'Australie et les î les a voisinantes* 
quelques-uns m ê m e paraissent y nicher . 

Le mode de reproduct ion du c o s m é r o p s , ne 
diffère pas de celui des autres m é r o p i d é s . 
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L E S N Y C T I O R N I S - MYCTIOBNIS. 

Die Nachtspinte, the azure-throated Bee-Eaters. 

Aux Indes, la famille des méropidés est très-
nombreuse, et les e s p è c e s d i f f è r e n t assez du 
type g é n é r a l pour que Cabanis ai t c ru pouvo i r 
en faire une fami l l e dis t incte . 

C a r a c t è r e s . — Les nyct iorn is ont un bec de 
longueur moyenne, f o r t , r e c o u r b é ; des ailes 
obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e d é p a s s a n t les au
tres ; la queue longue, presque t r o n q u é e à angle 
d r o i t ; le plumage m o u et assez r iche ; le cou et 
la po i t r ine o r n é e s de p lumes raides, de f o r m e 
toute p a r t i c u l i è r e . 

LE NYCTIORNIS D ATIIIiRTON — NYCTIORNIS 
AT IIERTONII. 

Der Sangrok, the azure-throated Bee-Eater. 

Caractères. — Le nyctiornis d'Atherton ou 
sangrok, comme l 'appellent les Indiens, a le dos 
ver t -de-perroquet ; le ventre jaune-isabelle à raies 
longitudinales ver t -o l ive ; le sommet de la t ê t e , le 
men ton et la gorge, d 'un vert c la i r , r e l evé par des 
taches longues et larges; les plumes de la gorge 
d 'un bleu-vert f o n c é , b o r d é e s de vert c l a i r ; l 'œil 
j a u n e - f o n c é , le bec gr is -de-plomb et noi r à la 
p o i n t e ; les pattes d 'un vert f o n c é . Cet oiseau a 
30 cent, de long et 50 cent, d 'envergure ; la l on 

gueur de l 'ai le est de 15 cent . , celle de la queue 
de 17 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A t h e r t o n 
envoya le premier i n d i v i d u connu de cette e s p è c e 
à Jardine, en l u i disant q u ' i l v ivai t sol i ta ire dans 
les f o r ê t s de bambous de l ' i n t é r i e u r de Î T n d e et 
avait des habi tudesnocturnes. C'estsurcesrensei-
gncments qu 'on l u i donna le n o m s ign i f ica t i f de 
nyctiornis (oiseau de nu i t ) , n o m dont des obser
vations u l t é r i e u r e s devaient d é m o n t r e r la faus
s e t é . Nous savons en effet, par Hodgson et par 
Jerdon, que le sangrok habite les grandes f o r ê t s 
des Indes, depuis la plaine j u s q u ' à une a l t i tude 
de 1,000 à 1,300 m è t r e s au-dessus du niveau de 
la mer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e nyc t io rn i s 
v i t soli taire. I l demeure p e r c h é sur une branche 
d ' o ù i l s ' é l a n c e sur les insectes qu i passent, pou r 
y revenir a u s s i t ô t a p r è s . I l se n o u r r i t d'abeilles, 
de g u ê p e s , de c o l é o p t è r e s , de sauterelles et d 'au» 
t r è s insectes. I l est paresseux; ses habitudes ne 
p r é s e n t e n t aucune p a r t i c u l a r i t é i n t é r e s s a n t e . 

A u dire de Hodgson, on en capture souvent de 
vivants, dans les grandes chasses auxquelles se l i 
vrent les rajahs des Indes ; le b r u i t que f o n t les 
chasseurs les é t o u r d i t au po in t qu ' i l s se laissent 
prendre avec la m a i n . Boys, par contre, assure 
qu 'on les surprend t r è s - d i f f i c i l e m e n t . 

La voix de cet oiseau est fo r te et p e r ç a n t e . 
On ne sait r i en de posi t i f au sujet de son mode 

de r ep roduc t ion . Les i n d i g è n e s racontent q u ' i l 
niche dans les creux des t roncs d'arbres. 

L E S C O R A C I I D É S — CORACll. 

Die Raken, the Rollers. 

C a r a c t è r e s . — Les c o r a c i i d é s sont des o i 
seaux d'assez for te tai l le ; l eur p lumage est o r n é 
de couleurs vives et v a r i é e s . Ils ont le bec assez 
l o n g , f o r t , d ro i t , un peu é l a r g i à la base, c o m 
p r i m é vers sa pointe , à bords t ranchants , à pointe 
r e c o u r b é e ; des tarses courts , faibles ; des doigts 
peti ts ; les ailes de longueur moyenne, et assez 
larges ; une queue moyenne, t a n t ô t t r o n q u é e à 
angle d ro i t , t a n t ô t l é g è r e m e n t a r rond ie , t a n t ô t 
f a ib l emen t é c h a n c r é e ; parfois, les deux rectrices 
externes d é p a s s e n t les antres de beaucoup. Le 
plumage est d u r et grossier, les tiges des p lumes 
é t a n t raides, les barbes lisses et d é c o m p o s é e s . 
Le ver t , le b leu , le b r u n cannelle et le rouge 
vineux en sont les couleurs p r é d o m i n a n t e s . Les 

d i f f é r e n c e s suivant l ' âge ou le sexe sont à peu 
p r è s insignif iantes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s c o n t r é e s 
tropicales de l ' anc ien monde sont la v é r i t a b l e 
patrie des c o r a c i i d é s . Une e spèce , i l est vra i , habite 
l 'Europe , mais la p lupar t vivent dans la zone 
é q u a t o r i a l e . L ' A f r i q u e et l 'Asie ont à peu p r é s 
chacune le m ê m e nombre d ' e s p è c e s ; l aNouve l le -
Hollande n'en p o s s è d e qu 'un nombre f o r t res
t re in t . 

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

recherchentles l ieux secsdesplaines; ils sontrares 
dans les montagnes, de m ê m e que dans les c o n 
t r é e s t r è s - f e r t i l e s . Ce ne sont pas des oiseaux syl-
vicoles à proprement par ler ; on les t rouve dans 
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Fig. 33. Le Cosmérops orné (p. 126). 
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les bois clair-semés des steppes de l 'Af r ique , 
mais jamais dans les forê ts vierges. Ce qu'ils de
mandent, ce sont de grands arbres isolés, des 
blocs de rochers, des maisons i nhab i t ée s , d 'où 
ils puissent voir au lo in , et dont les trous ou les 
crevasses leur offrent des endroits favorables pour 
nicher. 

C'est sur un point culminant et isolé que les 
coraci idés se tiennent de p r é f é r e n c e , et c'est de 
là qu'ils examinent soigneusement tout leur do
maine. Que quelque grand insecte passe à leur 
po r t ée , ils le happent, comme le font les guêp ie r s 
et les gobe-mouches; qu'une souris trotte i m 
prudemment, qu'un lézard ou quelque autre rep
tile se montre à leurs yeux, ils fondent dessus et 
s'en emparent; de temps à autre, ils se permet
tent aussi de pil ler un n id . Dans certaines saisons 
ils mangent des f ru i t s , mais le r é g i m e animal est 
toujours celui qu'ils p ré fè ren t . 

« Tous les corac i idés sont des oiseaux i n 
quiets et désagréab les . Une défiance extraordi
naire, une prudence plus que craintive, une viva
cité qui ne conna î t point la fatigue, une gaie té 
continuel le^un penchant tout particulier à faire 

du b ru i t et à se quereller, et chez lesadultes, une 
rés i s tance obs t inée à l 'apprivoisement, tels sont, 
dit Gloger , les t ra i tspr incipauxdeleur carac tères 
Us ne demeurent jamais longtemps silencieux; 
ils ne se cachent que par crainte, non pour le plai
sir de se cacher : ils se tiennent de préférence 
sur la cime des arbres, ou à l ' ex t r émi t é des bran
ches s è c h e s . Us ne sautillent g u è r e , pas plus dans 
les branches que sur le sol, et ne changent de 
place qu'en volant. Leur vol est v i f , rapide, ex-
traordinairement f ac i l e ; ils e x é c u t e n t , tout en 
volant, des tours d'adresse t r è s - r emarquab les . 
Leur voix est dure et d é s a g r é a b l e ; leur nom 
allemand rake en est presque l ' o n o m a t o p é e . 

Les corac i idés ne sont fixés dans une loca
lité qu'autant qu'ils y sont retenus par les soins 
à donner à leur p r o g é n i t u r e ; tout le reste du 
temps, ils errent dans la c o n t r é e . L ' espèce qui 
vit dans le Nord é m i g r é tous les ans ; mais, en 
hiver, au lieu de demeurer à un m ê m e endroit, 
elle voyage sans cesse et f r anch i t , sans nécessité 
apparente, des espaces c o n s i d é r a b l e s , comme le 
font les espèces des con t r ée s tropicales. 

Les corac i idés . construisant leur n id en Hijfé-
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Fig. 3î. Le Rollier vulgaire (p. 130) 

rents endroits , mais tou jours de la m ê m e f a ç o n . 
Dans nos c o n t r é e s , le r o l l i e r vulgaire niche dans 
les creux des troncs d'arbres. On a v u que tous 
les autres oiseaux de la m ê m e f a m i l l e avaient aus
si cette habi tude , mais nous savons maintenant 
qu ' i l s u t i l i sent plus souvent, pour y é t a b l i r leur 
n i d , les crevasses des murs , les fentes des rochers, 
les t rous c r e u s é s dans les falaises argileuses. Quant 
au n i d en l u i - m ê m e , ce n'est qu 'un amas grossier 
de f o i n , de racines, de poils et de plumes. Chaque 
c o u v é e est de quatre ou c i n q œ u f s d 'un blanc 
t r è s - p u r . Le m â l e et la femelle les couvent alter
nat ivement , et tous deux se partagent les soins 
de l ' é d u c a t i o n des peti ts . I ls d é p l o i e n t la plus 
grande ardeur dans l 'accomplissement de cette 
t â c h e , tant , du moins , q u ' i l ne s'agit que de cou
ver les œ u f s ou de donner à manger aux petits ; 
pour le reste, ils s'en i n q u i è t e n t f o r t peu ; i ls ne 
s'occupent nu l l ement , par exemple, d 'ent re teni r 
la p r o p r e t é du n i d , et le laissent se t ransformer 
finalement en u n amas d 'ordures. Les jeunes 
ne ta rdent pas à se rendre i n d é p e n d a n t s . Peu de 
temps a p r è s avoir pr is leur essor, i ls suivent 
chacun l eu r voie, sans s ' i n q u i é t e r n i de leurs pa-

BREHM. 

rents n i de leurs semblables ; la s o c i a b i l i t é , en 
effet, est chose parfa i tement inconnue des cora
c i idés . 

chasse. — L e s c o r a c i i d é s sont l 'obje t de n o m 
breuses poursuites, à cause de la b e a u t é de leur 
plumage et de la succulence de leur chair . 
Chez nous, chaque paysan se c ro i t en d ro i t de 
t i r e r ces singuliers oiseaux ; dans le m i d i de 
l 'Europe, on leur f a i t une chasse r é g l é e . Les 
c o r a c i i d é s adultes ont de plus à redouter les atta
ques des f a l c o n i d é s de toute e s p è c e , et les jeunes, 
celles des carnassiers g r impeur s . Le cul t iva
teur soucieux de ses vé r i t ab l e s i n t é r ê t s fa i t bien 
de les prendre sous sa protec t ion . De temps à 
autre ils peuvent bien d é t r u i r e un n i d d'oiseau -, 
mais ce d é g â t ne peut ê t r e c o m p a r é aux services 
qu ' i l s nous rendent d'autre part . 

C a p t i v i t é . — 11 est malheureusement d i f f i c i l e 
d 'habi tuer ces beaux oiseaux à la c a p t i v i t é . Les 
adultes ne peuvent vivre en cage ; quant aux 
jeunes, i l leur f au t les soins les plus assidus 
pour les habi tuer à la perte de leur l i b e r t é . Ce 
ne sont d 'ail leurs pas des oiseaux divertissants. 
Ils demeurent g é n é r a l e m e n t t ranquil les et silen-

IV — 328 
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deux à la m ê m e place, salissent leur plumage, 
et ne savent pas se faire aimer de leur m a î t r e . 

LES ROLLIERS — CORACTAS. 

DicR'tke», the scarlet Crows. 

Caractères. — Le genre rollier auquel appar
tient l 'espèce eu ropéenne , que nous cons idérons 
comme le type de la famil le , p résen te les carac
tères suivants. Le bec est de longueur moyenne, 
droit , for t , large à sa base, à arête l égè remen t 
b o m b é e , à pointe crochue ; les tarses sont plus 
courts que le doigt m é d i a n ; la deux ième r émige 
est la plus longue de toutes ; la queue est éga le , 
les rectrices externes n 'é tan t pas plus longues 
que les autres. 

LE UOLLIER VULGAIRE — COHAC14S GARRULUS 

Die Blaura/cr, the Chouçjh. 

Caractères. — Le rollier vulgaire ou rollier 
bleu (fig. 34) a un plumage superbe. Un vert b r i l 
lant en est la couleur dominante ; i l a le dos brun-
cannelle clair ; le f ront et le menton b lanchâ t r e s ; 
les rémiges bleu-indigo à leur face supé r i eu re . 
b l e u - a z u r é à leur face in fé r ieure ; les petites 
rectrices supér ieures de l'avant-bras et les p lu 
mes du croupion d'un bleu foncé ; les rectrices 
externes d'un bleu clair, les autres d'un bleu 
tirant de plus en plus sur le noir, leurs barbes 
externes seules é tan t d'un bleu clair ; les deux 
rectrices médianes d'un vert bleu ou vert gris ; 
l 'œil brun, le bec noir ; les pattes d'un jaune-
foncé sale Les jeunes ont le haut de la tê te , la 
nuque et le ventre d'un vert gris, le dos brun-
cannelle terne, la queue vert bleu p â l e ; pour 
tout le reste de leur plumage, ils ressemblent à 
leurs parents. Cet oiseau a de 33 à 36 cent, de 
long et de 74 à 77 cent, d'envergure; la longueur 
de l'aile est de 21 cent., celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rollier 
vulgaire a été observé dans toutes les cont rées 
de l 'Europe, au sud de la Scandinavie; mais 
son aire de dispersion s 'étend bien au delà , et, 
dans ses voyages, i l parcourt la moi t ié de l ' A 
frique et tout le sud de l'Asie. Radde ne l'a pas 
rencont ré dans la Sibérie orientale ; Pallas n o m 
apprend cependant qu ' i l niche encore dans la 
partie sud de l 'Altaï. Dans nos con t rées , on ne 
le trouve que par-ci, par-là, principalement dans 
les pays en plaine ; i l est excessivement rare 
dans la montagne. On ne l'a jamais observé ni 
en Hollande ni en Angleterre, et i l ne ferait que 

traverser dans ses voyages la Suisse, le nord de 
la France et l ' I tal ie . A Corfou, i l se montre très-
abondamment à l ' époque de ses migrations; 
mais les bandes n'y restent que peu de temps; 
quelques paires seulement nichent dans l'île ou 
sur le continent avoisinant. A Malte, i l est com
mun en automne et au pr intemps, quelques in
dividus seuls y demeurent et s'y établissent. 

Dans le sud de la Russie, en Espagne et en 
Grèce, i l est t r è s - c o m m u n d a n s certains endroits; 
en Grèce, notamment, on rencontre de vérita
bles colonies de roll iers, et en Espagne j ' a i ob
servé des bandes assez nombreuses de ces 
oiseaux. Dans leurs voyages d'hiver, les rolliers 
se montrent dans tous les pays de l 'Afrique que 
j ' a i parcourus ; j ' e n ai vu au sud du 12° de lati
tude nord, et, d ' après A . Smi th , on en rencon
trerait au cap de B o n n e - E s p é r a n c e . D'après 
Jerdon, ils sont communs dans l 'Asie occidentale 
et dans l'Asie centrale; aux Indes, on ne les 
voit que dans les provinces du nord-ouest. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Chez I10US, 
le rol l ier vulgaire f u i t le voisinage de l'homme; 
dans le sud, au contraire, i l se laisse facilement 
observer. Tant que les soins à donner à sa pro
gén i tu re ne le retiennent pas à un m ê m e endroit, 
i l erre de l ieu en l ieu pendant toute la journée , 
volant d'arbre en arbre, ou se perchant sur la 
cime d'un arbre ou à l ' ex t r émi t é d'une branche 
sèche , pour y guetter sa proie. Quand le temps 
est couvert, i l est triste et morose; quand le so
lei l l u i t , i l vole dans les airs, comme pour se 
joue r ; i l fait des culbutes, se laisse tomber ver
ticalement d'une grande hauteur, se relève en
suite à grands coups d'aile, sans qu'on découvre 
de but apparent à toutes ces allures. On ne le 
voit pas sautiller dans les branches, comme les 
lévirostres en géné ra l , et ce n'est g u è r e qu 'à l'aide 
de ses ailes qu ' i l se meut. A terre, i l para î t tota
lement é t r a n g e r ; parfois, cependant, i l rase le 
sol en volant, et le rase d'assez près pour pouvoir 
y saisir un animal qu i y cour t . 

Ses sens paraissent assez parfaits, son in
telligence suffisamment d é v e l o p p é e ; mais ses 
m œ u r s n'ont r ien de for t a g r é a b l e . Bien diffé
rents en cela des m é r o p i d é s , le rol l ier vulgaire 
et tous ses c o n g é n è r e s sont des oiseaux que
relleurs, insociables, ne vivant en paix avec 
presque aucun autre animal , et é t an t notam
ment en guerre conlinuelleavec leurs semblables. 
Von der Mutile assure que le rol l ier d'Europe 
vit en bonne harmonie avec le choucas. Nau
mann dit qu ' i l en est de m ê m e pour plusieurs 
autres ois-aux. La p r e m i è r e assertion est exacte; 
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Quant à la seconde, on ne peut l ' admet t re que 
sous r é s e r v e , car le ro l l i e r attaque et poursu i t 
avec f u r e u r non-seulement les rapaces, mais 
encore les geais, les corbeaux et les cornei l les . 

Sa voix est un c r i p e r ç a n t , rauque, q u ' i l r é p è t e 
souvent, et qu 'on expr ime par raker, raker, 
raker; son c r i de c o l è r e est un gr incement q u i 
peut se rendre par raeh ; son c r i de tendresse et 
d ' amour est kraeh, d i t sur un ton h a u t et p la in t i f . 
« Quand le temps est beau, d i t Naumann , le m â l e 
s 'é lève dans les airs, non l o i n de l ' endro i t où 
couve sa f eme l l e ; i l crie rak, rak, rak; a r r i vé à 
une certaine hauteur, i l se laisse tomber en 
cu lbu tan t , vo l è t e de cô t é et d'autre, tout en ré
p é t a n t plusieurs fois de suite raeh, raeh, raeh; 
puis i l v ient se poser à l ' e x t r é m i t é de quelque 
branche s è c h e . Ces cris , à ce q u ' i l p a r a î t , leur 
t iennent l i eu de cbant. » 

Le ro l l i e r vulgaire se n o u r r i t d'insectes de 
toute e s p è c e et de petits repti les, no t ammen t de 
c o l é o p t è r e s , de sauterelles, de vers, de petites 
grenouil les et de l é z a r d s . De temps à autre , i l 
attrape une souris ou quelque jeune oiseau. 
Naumann d i t ne 1 avoir jamais vu prendre un 
oiseau au v o l ; Jerdon a f f i rme , par contre , que le 
ro l l i e r de l ' Inde poursu i t les insectes en volant à 
une certaine distance; q u ' i l chasse act ivement 
les termites a i l é s , lorsqu ' i ls qu i t t en t leur n id 
a p r è s la p lu ie . 

D ' a p r è s Naumann , les rol l iers ne prendraient 
aucun a l iment v é g é t a l ; V o n der Muhle , au con
traire , d i t avoir vu souvent, en G r è c e , les plumes 
de la base de leur bec e n g l u é e s du suc dès figues, 
et L inde rmayer a f f i rme q u ' a p r è s avoir q u i t t é 
la G r è c e , ils demeurent encore quelque temps 
dans les î les avant de cont inuer leur voyage vers 
l ' A f r i q u e , et qu ' i ls sont retenus dans ces îles 
par le mets dont ils sont le plus f r iands , par 
les figues. Quoi q u ' i l en soit, les insectes n'en 
fo rmen t pas moins le f o n d de leur nour r i tu re . 
P e r c h é sur sa branche, le ro l l i e r vulgaire regarde 
tou t autour de l u i , vole rap idement vers l ' i n 
secte q u ' i l a entrevu, le prend avec son bec, le 
d é v o r e , puis revient vers sa place. « I l mange 
volont iers les petites grenouilles rainettes, d i t 
Naumann . J'en ai vu en prendre avec leur bec 
par les pattes de d e r r i è r e , les f rapper contre le 
sol j u s q u ' à ce qu'elles ne bougeassent plus, et 
es avaler ensuite, ils en d é v o r a i e n t ainsi trois 

ou quatre l 'une a p r è s l 'autre . » Le r o l l i e r ne pa
r a î t pas avoir besoin d 'eau; on a d i t q u ' i l ne 
buvai t pas, et ne se baignai t pas non plus ; cette 
assertion p a r a î t r a vraisemblable à tous ceux q u i 
ont eu l 'occasion d'observer cet oiseau dans les 

steppes ou au m i l i e u du d é s e r t , là où ne se trouve 
pas une goutte d'eau. 

E n Al l emagne , le r o l l i e r vu lga i re niche dans 
des troncs d'arbres, q u ' i l tapisse i n t é r i e u r e m e n t 
de racines s è c h e s , de chaumes, de plumes et de 
poils ; dans le m i d i de l 'Europe , i l se loge dans 
les crevasses des murs , ou b ien , à la f a ç o n des 
m é r o p i d é s , i l se creuse des trous dans une p a r t i 
argileuse e s c a r p é e . C'est ce que j ' a i o b s e r v é en 
Espagne, ce qu 'ont vu V o n der M ù h l e et L inder 
mayer en G r è c e , Porrys et Taylor à Malte et à 
Corfou. Dans la M a ï n a , V o n der M ù h l e t rouva 
une colonie de rol l iers qu i avaient ainsi é t ab l i 
leurs demeures dans une falaise verticale, de 
100 m è t r e s de haut , au bo rd de la m e r ; mais à 
N è g r e p o n t , où les plantations d 'ol iviers et les v i 
gnobles sont s e m é s de nombreuses maisons, i l 
les v i t nicher sous les toi ts . Jerdon rapporte la 
m ê m e chose de l ' e spèce qu i v i t aux Indes. 

Chaque c o u v é e est de quatre ou six œ u f s d 'un 
blanc l u s t r é . Le m â l e et la femelle les couvent 
a l ternat ivement , et avec une telle p e r s é v é r a n c e , 
qu 'on peut les enlever avec la ma in de dessus 
leurs œ u f s , sans qu ' i l s fassent de tentatives pour 
s 'enfuir . « Comme les parents n 'on t aucun souci 
d'enlever les ordures, d i t Naumann , les jeunes 
finissent par se t rouver enfouis dans un monceau 
d ' e x c r é m e n t s et de d é b r i s de toute e s p è c e , et le 
n id exhale une odeur repoussante. » Les petits 
sont nour r i s d'insectes et de vers ; ils prennent 
leur essor de bonne heure, mais demeurent en
core longtemps avec leurs parents, et en t repren
nent avec eux leurs voyages. Le p è r e et la m è r e 
d é p l o i e n t le plus grand courage pour d é f e n d r e 
leur p r o g é n i t u r e ; ils s'exposent va i l l amment 
aux ennemis q u i les menacent, oubl ieux de leur 
propre s é c u r i t é . 

Chasse. — La chasse du r o l l i e r vu lga i re est 
fac i le , si l 'on choisi t pour a f f û t u n des arbres 
que cet oiseau recherche. I l est plus d i f f i c i l e de 
le prendre en vie ; à la v é r i t é , les oiseleurs, chez 
nous du moins , se soucient peu de le capturer 
I l en est au t rement aux Indes, à ce que rapporte 
Jerdon. L ' o n y chasse le r o l l i e r au faucon, et on 
le p rend dans des p i è g e s s p é c i a u x . On recourbe 
des tiges de roseaux, que l ' on endu i t de g l u , et 
sous l 'arc qu 'el le d é c r i v e n t on suspend une sou
ris mor te ou quelque autre a p p â t . Le ro l l i e r 
cherche à prendre cet a p p â t en v o l a n t ; mais le 
bout de ses ailes v ien t toucher les roseaux en
g l u é s , et i l y demeure suspendu. 
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L E S E U R Y S T O M E S — EURYSTOMUS. 

Die Rollen. 

Caractères. — Les eurystomes ont le bec 
fortement r e c o u r b é , court, t r è s - d é p r i m é , large 
sur les côtés , à a rê te arrondie ; la d e u x i è m e 
rémige est la plus longue ; la queue est courte, 
t ronquée à angle droit ou l é g è r e m e n t arrondie; 
les pattes conformées comme celles des r o l 
liers. Leur plumage ressemble beaucoup à celui 
de ces derniers. 

L'EURYSTOME PAISIBLE — EURYSTOMUS PACIFICUS 

Der Dollarvogel, the Dollar-Bird. 

Caractères. — Cette espèce, que les natura
listes appellent Y oiseau-dollar, est une des plus 
connues de ce genre. Elle a la t ê te et le cou 
d'un brun foncé ; le dos vert-de-mer ; les joues 
noires ; la gorge d'un bleu superbe, chaque 
plume ayant sur sa tige une raie bleu c l a i r ; le 
ventre vert clair ; la moi t ié basilaire des bar
bes externes des rémiges primaires, les barbes 
externes des rémiges secondaires, les barbes 
externes de la moi t ié basilaire des rectrices d'un 
bleu vif ; une tache d'un blanc b leuâ t re au 
mil ieu de chaque r é m i g e ; l 'œil brun f o n c é ; 
les paup iè r e s , le bec et les pattes rouges. Cet 
oiseau a environ 28 cent, de long ; la longueur 
de l 'aile est de 19 cent., celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould di t 
n'avoir t rouvé l'oiseau-dollar que dans la Nou
velle-Galles du Sud ; mais Elsey nous apprend 
q u ' i l est t r è s - c o m m u n dans la baie Vic tor ia . I l 
arrive au printemps dans la Nouvelle-Galles du 
Sud, et s'en va, se dirigeant vers le nord, dès que 
ses petits sont devenus grands. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —C'est au lever 
et au coucher du soleil, ou par les jours som
bres, que cet oiseau est le plus ac t i f ; quand i l 
fait beau, i l demeure tranquil le , pe r ché sur 

quelque branche morte. I l est hardi en toute 
saison ; mais au moment des amours i l attaque 
avec une vér i t ab le fu r i e quiconque s'approche 
de son n id pour t roubler son repos. 

Quand i l chasse, i l se perche ordinairement 
sur quelque branche morte , p rè s d'un cours 
d'eau, et i l y reste, le corps droi t et relevé, 
regardant tout autour de l u i , j u s q u ' à ce que 
quelque insecte vienne fixer son at tention; alors 
i l fond sur l u i , s'en empare et revient se per
cher sur sa branche. Parfois, on voit les eu
rystomes s ' éba t t r e dans les airs. Dans ces cir
constances, ils se montrent g é n é r a l e m e n t par 
paires. Us volent autour de la cime des arbres, 
et charment le spectateur par la rapidité de 
leurs évolu t ions . Pendant qu'ils volent, les taches 
b lanc -a rgen té du mi l i eu des ailes apparaissent 
t r è s - n e t t e m e n t ; de là le nom d'oiseaux-dollars 
que le vulgaire leur donne. Lorsque le temps est 
couvert, cet oiseau fai t beaucoup de bruit . Il 
fa i t entendre, surtout en volant, un cr i vibrant, 
particulier. On a di t q u ' i l enlevait les jeunes per
roquets de leurs nids et les t u a i t ; Gould ne 
confirme nul lement cette assertion ; dans l'esto
mac de tous ceux qu ' i l a ouverts, i f n'a jamais 
t r o u v é que des débr i s d'insectes. 

La saison de la reproduction dure du mois de 
septembre au mois de d é c e m b r e . Les œufs, au 
nombre de trois ou de quatre par couvée, sonl 
blanc-perle ; la femelle les dépose simplement 
dans le creux d'un tronc d'arbre, auquel elle n'a 
fait subir nu l travail d 'appropriat ion. 

L'EURYSTOME D'ORIENT — EURYSTOMUS 
ORIENTJLIS. 

Cette espèce, qui est voisine de la précédente, 
habite les Indes. D 'après Jerdon, cet oiseau vole 
beaucoup plus que ne le font les rolliers. 
Comme les pics, i l se suspend aux arbres et 
chasse les insectes logés dans le bois pourri. 
Layard trouva l'estomac d 'un indiv idu qu'il 
ouvr i t , tout rempl i de co léop tè res perce-bois. 

L E S P R I 0 N 1 T 1 D É S — PRJON/TES. 

Die Sâgerahen, the Motmots. 

C a r a c t è r e s . — Dans l 'Amér ique du Sud, les 
coraciidés sont r e m p l a c é s par les p r ion i t idés . 
Ceux-ci ont une certaine ressemblance avec le 
rollier vulgaire, mais ils en di f fèrent par leur 
queue plus longue, leurs tarses plus élevés, et 

surtout par leur bec à bords den t e l é s . Ce bec 
est l é g è r e m e n t r e c o u r b é , assez p o i n t u , dé
pourvu de crochet t e rmina l , c o m p r i m é latéra
lement ; les bords des m â c h o i r e s sont plus ou 
moins r é g u l i è r e m e n t é c h a n c r é s L'ouverture 
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buccale est e n t o u r é e de plumes raides, en 
fo rme de soies, mais peu longues. Les ailes sont 
assez courtes e t un peu ar rondies , à q u a t r i è m e 
e l c i n q u i è m e r é m i g e s les plus longues. L a 
queue, for te et conique, est f o r m é e , chez quel
ques e s p è c e s de d i x , chez d'autres de douze 
pennes, dont les deux m é d i a n e s sont les plus 
longues, et d é p o u r v u e s de barbes, soit à leur 
e x t r é m i t é , soit u n peu en avant. Le plumage 
est m o u et s e r r é , duveteux au voisinage de la 
peau ; les plumes sont grandes. 

La s t ructure interne of f re plusieurs pa r t i cu 
l a r i t é s à signaler. Le squelette ressemble à celui 
d u r o l l i e r vulgaire et à celui du coucou. I l y a 
13 v e r t è b r e s cervicales, 8 dorsales et 8 cauda
les; le s te rnum est cour t et large ; la fourchet te 
ne s 'articule pas avec le b r é c h e t ; la clavicule 
et l 'omoplate sont longues, minces et é t r o i t e s . 
La langue a quelque ressemblance avec celle 
des toucans; mais elle est moins longue, et l'os 
b y o ï d e q u i la supporte est t r è s -pe t i t . E l le se ter
mine par une surface en fo rme de lancet te ; 
elle est b i l o b é e , c o r n é e , couverte de papilles, 
et r e m p l i t presque toute la cavi té de la man
dibule i n f é r i e u r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les p r ion i 
t i dé s sont des oiseaux sylvicoles ; on les rencon
tre par tout , mais jamais en grand n o m b r e ; ils 
vivent solitaires ou par paires, et lo in du voisi
nage de l ' homme . Le m a t i n et le soir, on entend 
leur c r i , consistant en un s i f f lement monotone, 
comme le son d'une f lû t e . I ls se nourrissent d ' in 
sectes, qu ' i l s capturent sur tout sur le sol . 

LES MOTMOTS — PRIONITES. 

Die Sàgeiak'.'n, the Motmots. 

Caractères. — Les motmots ont un corps 
épa i s ; des formes lourdes ; un bec robuste, con
vexe, à a r ê l e é l evée , à bords de la mandibule 
s u p é r i e u r e p r o f o n d é m e n t c r é n e l é s ; des ailes 
courtes, concaves, obtuses; une queue t r è s -
longue, é t a g é e , c o m p o s é e de douze rectr ices; 
des tarses et des doigts faibles et g r ê l e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les motmots 
sont propres à l ' A m é r i q u e chaude. 

LE MOTMOT VULGAIRE — PRIONITES MOT MOT A. 

Der Motmot, the Brazilian Motmot. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 35), la plus 
connue d u genre, a le dos, les couvertures des 
ailes et les cuisses ve r t -o l ive ; le cou, la gorge, la 

, S-.. « / 

Fig. 35. Le Motmot vulgaire. 

po i t r ine et le ventre roux-de- rou i l l e ; le sommet 
de la t ê t e , les joues, la l igne naso-oculaire no i r s ; 
le f r o n t et une l igne mince , entourant l ' occ ipu t , 
d ' un vert c la i r b r i l l a n t ; les ailes n o i r â t r e s ; le 
bo rd a n t é r i e u r des r é m i g e s secondaires bleu-de-



L E V I R O S T R E S . 134 L E S 

ciel ; la queue verte sur sa face supé r i eu re , 
noire sur sa face i n f é r i e u r e ; l 'œil brun-rouge; 
le bec n o i r ; les pattes gr is-brun. Cet oiseau 
a 52 cent, de l o n g ; la longueur de l'aile est de 
18 cent. ; celle de la queue de 30. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après B l i r -
meister, ce motmot est commun dans les forêts 
du nord du Brésil . Schomburgk l'a souvent ren
con t r é dans la Guyane, où i l a eu de nom
breuses occasions de l'observer. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « Avant le 
lever du soleil, dit ce dernier auteur, on entend 
le cr i plainlit ' et mé lanco l ique , houtou, houtou 
(zv\ que l'on peut rendre par m o t m o t ) , s ' é l e v e r d u 
sein de la forêt vierge, et annoncer à la nature 
encore endormie le retour de l 'aurore. Ce sin
gulier oiseau évite les c la i r i è res ; jamais i l ne 
s'aventure j u s q u ' à la lisière de la f o r ê t ; et ce
pendant, i l n'est pas craintif . 11 laisse le voya
geur arriver très-près de l u i , ; vant de prendre 
son vol. Dès qu ' i l est pe rché sur quelque basse 
branche, son sé jour de préd i lec t ion , i l lance son 
mé lanco l ique houtou houtou; i l relève la queue 
à la p r emiè re syllabe, la rabaisse à la seconde, 
par un mouvement analogue à celui de nos 
hoche-queue, mais exécuté avec beaucoup plus 
de gravi té . 

« Pendant mon premier sé jou r au mil ieu des 
habitants indigènes de la Guyane, des Hommes 
sans larmes, j'avais appris que je ne pouvais 
mieux m'adresser q u ' à eux pour tout ce qui 
t o u c h a i t à l a vie des animaux. Je demandai donc 
à mon ami , le chef Cabaralli, pourquoi la queue 
du motmot n 'é ta i t pas con fo rmée comme celle 
des autres oiseaux. « Homme venu d'au delà de 
la grande eau, tu le verras demain, » me répon
d i t - i l . Le lendemain, en effet, i l me conduisit 
dans la f o r ê t : c 'é tai t la saison des amours; 
aussi ne tarda-t-il pas à trouver un n id , avec un 
motmot en train de couver, et i l m'ordonna 
de rester t ranqui l le , caché de r r i è re un arbre 
voisin. 

« Pour nicher, le motmot cherche un creux 
arrondi, ou ovalaire, sur le flanc d'une colline 
ou de quelque autre élévat ion. Le m â l e et la 
femelle couvent alternativement, se relayant 
avec r é g u l a r i t é ; mais quelque grave et m e s u r é 
que soit cet oiseau dans tous ses mouvements, 
le temps qu ' i l passe dans son nid semble, cepen-
oant, lu i para î t re bien long. I l n'est pas depuis 
trois ou quatre minutes sur ses œuf s , qu ' i l se 
tourne plusieurs fois en rond ; puis reste tran
quille quelques instants, pour se retourner de 

nouveau. Par ces mouvements continuels, les 
barbes des deux longues rectrices s 'emmêlent 
ou s'usent contre les bords du n i d . A peine son 
conjoint l 'a- t- i l r e layé , que le motmot s'élance 
sur une branche voisine, et s'occupe avant tout à 
remettre un peu d'ordre dans son plumage; mais 
i l n'y parvient le plus souvent qu'en enlevant 
e n t i è r e m e n t les barbes enchevê t r ée s . C'est ainsi 
que se produi t cette lacune, sur l 'origine de 
laquelle on a fai t tant d 'hypo thèses , et dont 
la longueur peut servir à faire r econna î t r e l'âge 
de l'oiseau. Chez les individus t r è s -âgés , la 
pointe des rectrices esL dépou i l l ée de barbes, 
tandis que chez les jeunes qui n'ont pas encore 
n i ché , les plumes de la queue sont encore tout 
en t i è res . » Je dois avouer que cette explication 
ne m'a pas convaincu. D'autres oiseaux à longue 
queue nichent, couvent de la m ê m e manière , 
et nettoient leurs plumes sans les endommager : 
pourquoi le m ê m e p h é n o m è n e ne se produit-il 
pas r é g u l i è r e m e n t chez eux, comme chez le 
motmot? 

Schomburgk ne parle pas des œuf s de cet 
oiseau, et je n'ai rien t rouvé non plus à ce sujet 
dans les autres auteurs. 

C a p t i v i t é . — D'Azara a fai t quelques obser
vations sur la vie du motmot vulgaire en capti
vité. I l a eu trois individus de cette e spèce , qu'il 
laissait l ibrement courir dans sa maison. I l dit 
que c'est un oiseau craintif , méf i an t , mais cu
rieux en m ê m e temps. Ceux q u ' i l possédait, 
é ta ien t lourds et raides dans tous leurs mouve
ments; ils penchaient la t ê te en avant ou l ' in
clinaient à droite et à gauche. Ils sautaient ra
pidement, les pattes é t e n d u e s , comme les tou
cans. Ils ne descendaient de leur perchoir que 
pour manger. Ils demandaient leur nourriture, 
en criant à plusieurs reprises : hou ou tou. Ils 
mangeaient du pain, et avec plus de plaisir en
core de la viande crue. Avant d'avaler ce qu'ils 
venaient de saisir avec leur bec, ils le frappaient 
plusieurs fois à terre, comme si c 'eût été une 
proie vivante qu' i ls eussent voulu tuer. Très-
gourmand des petits oiseaux, ils les poursui
vaient longtemps et les tuaient en les frappant 
contre le sol ; les grands oiseaux é t a i en t à l'abri 
de leurs attaques. Us chassaient de m ê m e les 
souris. Parfois, ils mangeaient des melons d'eau 
et des oranges; le ma ï s n ' é ta i t pas de leur goût 
et ils n'y louchaient point. Les trop gros mor
ceaux é ta ien t laissés de cô té , et jamais ils ne les 
prenaient avec leurs pattes. 
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L E S E U R Y L A I M I D É S — EURYLAI ML 

Die Rachenvôgel, the Toclies. 

ht pel i t groupe des e u r y l a i m i d é s nous o f f re 
un exemple de l ' insuffisance des classifications. 
Hor s f i e ld , les r é u n i t aux t o d i d é s de l ' A m é r i 
q u e ; Swainson les met avec les m u s c i c a p i d é s ; 
B l y t h et Wal lace les rangent pa rmi les paradisi-
d é s ; V a n H œ v e n les place à cô té des c a p r i m u l -
g i d é s ; Gray, Bonaparte et Reichenbach voient 
en eux les voisins des c o r a c i i d é s , et Cabanis, 
suivant leur exemple, les regarde comme éta
blissant une t rans i t ion entre les c o r a c i i d é s et 
les h i r u n d i n i d é s , ce q u i l u i permet de les 
r é u n i r avec ces deux groupes dans une m ê m e 
fami l l e . Lequel de tous ces auteurs approche le 
plus de la v é r i t é ? L a chose est for tcont roversable , 
car les e u r y l a i m i d é s ont une c o n f o r m a t i o n t e l 
lement s i n g u l i è r e , q u ' i l devient d i f f i c i l e de les 
comparer à d'autres oiseaux. 

C a r a c t è r e s . — Toutes les e s p è c e s actuelle
men t connues ont le corps r a m a s s é , le bec pro
f o n d é m e n t f endu jusqu'au-dessous de l ' œ i l , c o u r t , 
f o r t , d é p r i m é , t r è s - l a r g e à la base, s'amincis-
sant rap idement vers la p o i n t e , à mandibu le 
s u p é r i e u r e p r o f o n d é m e n t s i l l o n n é e , k pointe re
c o u r b é e en crochet , à bords r e n v e r s é s en de
dans ; la bouche presque aussi grande que celle 
des h i r u n d i n i d é s ; despaftes de longueur moyenne 
et assez épa i s ses ; des tarses un peu plus longs 
que le doig t du m i l i e u ; les deux p r e m i è r e s pha
langes d u doigt externe, la p r e m i è r e phalange 
seulement d u doigt i n t e r n e , s o u d é e s avec le 
doig t du m i l i e u ; les ailes courtes et arrondies, 
les t r o i s i è m e et q u a t r i è m e r é m i g e s é t a n t les 
plus longues ; une queue arrondie ou t r o n q u é e , 
l é g è r e m e n t é c h a n c r é e chez quelques e s p è c e s . 
Les couleurs d u plumage sont vives ; et les deux 
sexes portent à peu p r è s la m ê m e l iv rée . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les e u r y l a i 
m i d é s habi tent les Indes et la Malaisie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — NOUS ne 
connaissons presque r ien de h o r s m œ u r s et de 
leurs habitudes : nous savons seulement que 
les quelques e s p è c e s actuel lement connues v i 
vent dans les f o r ê t s les plus sombres, dans 
celles sur tout qu i sont é l o i g n é e s des demeures 
humain es. 

L E S C O R Y D O N S — CORYDOXES. 

Die Kellenschnâbel, the great-billed Todici. 

Caractères. — Les corydons forment le pre-
j mie r genre dont nous nous occuperons. Leur 
I corps est r a m a s s é , et leur por t ressemble à celui 
; du faucon. Us ont le bec cour t , t r è s - l a r g e , en

t o u r é à la base de soies courtes et é p a r s e s , à 
mandibule s u p é r i e u r e é c h a n c r é e , manifes tement 
s i l l onnée au sommet et recouvrant presque c o m 

I p l é t e m e n t la base de la mandibu le i n f é r i e u r e 
des tarses courts et f o r t s ; des doigts l ongs ; le. 
ailes arrondies, les t r o i s i è m e et q u a t r i è m e r é 
miges é t a n t les plus longues; une queue com
p o s é e de douze rectrices arrondies ; u n plumage 
s e r r é , m o u , f o n c é . 

LE C0RYD0N DE SUMATRA — CORYBOJS 
SUMATRANUS. 

Der Kellenschnâbel, the great-billed Tody. 

Caractères. — Le corydon de Sumatra est en 
g é n é r a l d 'un noir m a t . I l a la gorge et la part ie 
a n t é r i e u r e du cou d 'un j a u n e - c u i r p â l e ; le 
m i l i e u du dos rouge-de- fe r ; les rectrices noires, 
sauf une petite tache blanche, qu'elles p r é s e n t e n t 
de la d e u x i è m e à la s e p t i è m e ; les rectrices d 'un 
no i r mat , m a r q u é e s , sauf les deux m é d i a n e s , 
d'une bande transversale blanche p r è s de la 
po in t e ; l 'œi l b r u n , le bec et une tache nue, au 
pour tour de l 'œi l , r o u g e - c a r m i n ; les pattes d ' u n 
b r u n n o i r â t r e . Cet oiseau a 26 cent, de l o n g ; la 
longueur de la queue est de 10 cen t . , celle de 
l 'ai le de 11 ; le bec a envi ron 27 m i l l i m . de long 
et 34 m i l l i m . de large à sa base. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce COrydon 
habite Sumatra et B o r n é o . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ne 
savons r ien de ses m œ u r s : on pense q u ' i l se 
t ien t dans les f o r ê t s épa i sses et humides , au v o i 
sinage des cours d 'eau , et q u ' i l y v i t s i len
cieusement en petites s o c i é t é s . 

i 

L E S E U R Y L A 1 M E S — EURYLAIMUS. 
i 

Die Homrachen. 

C a r a c t è r e s . — Les eurylaimes, q u i sont types 
de la f ami l l e , ne d i f f è r e n t des corydons que par 
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leur bec plus long, plus aplati, et paraissant plus I le voit par en haut, à arôte fortement recour-
arrondi , lorsqu'on le regarde par dessus. bée , pourvu d'un crochet à la pointe ; des ailes 

courtes, l é g è r e m e n t arrondies; une queue lon
gue, t r o n q u é e , et un plumage vivement coloré. I/EL'llYLAIME DE JAVA— IAIIÏ L 1I.1IVS J AVANICUS 

Der javanische Hornrachen, the Juvan Tody. 

Caractères.— L'eurylaime de Java (fig. 36) a 
le dos brun-noir, le bas du dos jaune-ci t ron, le 
ventre d'un rouge-vineux grisâtre ; une ligne pas
sant entre les deux épaules , et une autre longeant 
les couvertures de l 'épaule jaune-c i t ron; des ta
ches al longées, de m ê m e couleur, sur les bar
bes externes des rémiges ; une bande blanche 
sur la queue, en avant de la pointe; le bec d'un noir 
br i l lant , avec les bords et l 'arê te dorsale d 'un 
blanc gr isâ t re ; les pattes d'un brun jaune. La 
femelle a le dos b igar ré comme le m â l e , le 
ventre d'une teinte plus mate. Cet oiseau a 
23 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 
10 cent., celle de la queue de 6 et demi. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'espèce est 
propre à Java, où Horsfield en fit la décou
verte. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — D'après 
Raffles, cet eurylaime se tient au voisinage des 
étangs et des cours d'eau, et s'y nourri t de vers 
et d'insectes. I l suspend son nid à une branche 
qui pend au-dessus de l'eau. Horsfield le ren
contra dans les endroits les plus inaccessibles, 
dans de vastes fo rê t s riches en marais et en r i 
vières. 

Helfer dit d'une espèce voisine, qu'elle vit sur 
les arbres les plus élevés des forê ts , en bandes 
de trente à quarante individus, et que ces o i 
seaux sont si confiants ou si sots, qu'on peut les 
tuer tous l ' un après l'autre sans qu'ils s'envo
lent. 

LES PSARISOMES — PSARISOMUS. 

Die Raya*, the Rayas. 

Caractères. —Les psarisomes sont caractérisés 
par un bec long, large, triangulaire lorsqu'on 

LE PSARISOME DE LA DALHOUSIE — PSARISOMUS 
DALHOUSUE. 

Der indische Raya, the Indian Raya. 

Caractères.—C'est grâce à Jerdon que nous de
vons debien c o n n a î t r e le r e p r é s e n t a n t dans l'Inde 
de la famil le des e u r y l a i m i d é s . Le raya, comme 
les Indiens nomment ce psarisome, a le dos bleu. 
d'azur; la tê te noire, sauf une tache bleue au 
sommet; le f ron t , la ligne naso-oculaire, une 
petite touffe auriculaire, la gorge, une bande 
é t ro i te à la partie pos t é r i eu re du cou, d'un 
jaune safran; le ventre vert-perroquet; les ré
miges d'un brun noir , f r angées extér ieurement 
de bleu a z u r é ; la queue bleu azuré à sa face 
supé r i eu re , d'un b run noir br i l lan t à sa face 
i n f é r i e u r e ; l 'œil b r u n ; le bec vert, à crê te dor
sale noire; les pattes d'un j aune -ve rdâ t r e som
bre. Cet oiseau a 39 cent, de long, et 36 cent. 
d'envergure; la longueur de l 'aile est de 11 cent., 
celle de la queue de 15. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le psarisome 
de la Dalhousie habite les Indes. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Ce su
perbe oiseau, di t Jerdon, se trouve dans l'Hima
laya, depuis le pied j u s q u ' à une altitude d'en
viron 2,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la 
mer; mais i l semble n ' ê t r e commun nulle part. 
Je l 'ai vu à environ 1,300 m è t r e s d 'al l i tude, dans 
les parties les plus épaisses des fo rê t s , volant 
d'arbre en arbre, seul ou par paires. Je n'ai pas 
r e m a r q u é qu ' i l p r î t des insectes, en volant; mais 
dans l'estomac de ceux que j ' a i ouverts, j 'ai 
t rouvé des sauterelles et des cigales. 

« Une fois, on m'apporta un n id avec deux 
œ u f s . Le n id n ' é t a i t qu 'un grossier assemblage 
de mousses et d'herbes, et se trouvait placé, 
m'a-t-on d i t , dans le creux d 'un tronc d'arbre. 
Les deux œ u f s é t a i en t blancs. » 

L E S T O D I D É S — TODL 

Die Plattsclmàbler, the Todies. 

C a r a c t è r e s . — Les todidés ou platyrostres, 
peuvent ê t re r ega rdés comme r e p r é s e n t a n t les 
eury la imidés en A m é r i q u e . La forme de leur 
oec, surtout, en fait des oiseaux des plus singu

liers, aussi ont-ils é té p lacés t a n t ô t i c i , t an tô t là. 
Gundlach croi t qu ' i l faut les regarder comme 
« é tab l i s san t une transition entre les alcédinidés 
et les m u s c i c a p i d é s . » Par leur forme, par leurs 
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Fig. 36. L'Eurylaime de Java. 

m œ u r s ils se rapprochent , en effet, autant de 
ceux-ci que de c e u x - l à . Toutes les e spèces 
actuel lement connues sont petites, é l é g a n t e s ; 
elles ont le bec t r è s - a p l a t i , les ailes et la queue 
courtes. 

LES TODIERS — TODUS. 

Die Plattschnâbel, the Todies. 

Caractères. — Les todiers ont le bec de lon
gueur moyenne, d ro i t , plat et comme c o m p o s é 
de deux lamelles minces et obtuses, e n t o u r é de 
soies à la base, à a r ê t e de la mandibu le s u p é 
r ieure à peine visible ; vu par en haut , le bec 
ressemble à un t r iangle a l l o n g é , t r o n q u é au som
met . L a pointe de la mandibule s u p é r i e u r e est 
d ro i te , c ' e s t - à - d i r e qu 'e l le n'est po in t r e c o u r b é e 
par en bas; la mandibule i n f é r i e u r e est obtuse, 
à bords t r è s - f i n e m e n t d e n t e l é s ; la fente buc
cale d é p a s s e le niveau de l ' œ i l , en a r r i è r e . Les 
tarses sont minces , à peine plus longs que le 
doig t d u m i l i e u ; les doigts t r è s - m i n c e s , longs, 
faibles ; les ongles courts, minces, peu r e c o u r b é s , 
aigus. Les ailes sont a r rondies , les q u a t r i è m e . 

BREHM. 

c i n q u i è m e et s i x i è m e r é m i g e s é t a n t les plus l o n 
gues; la queue est de longueur moyenne, large 
et l é g è r e m e n t é c h a n c r é e . Les plumes sont mol
les, lisses, c o u c h é e s . La langue, charnue à sa 
base, est t r a n s f o r m é e dans le reste de son 
é t e n d u e , en une lamelle c o r n é e , t ranslucide, 
ressemblant t ou t à f a i t à u n morceau de tuyau 
de p l u m e . 

LE TODIEU VERT — TODUS VIRIDIS 

Der Todi, the green Tody. 

Caractères. —Le todier vert, une des espèces 
rares d u seul genre q u i constitue cette f a m i l l e , 
a le dos v e r t - b l e u â t r e , la po i t r ine g r i s - b l a n c h â ^ 
t re , la gorge et la partie a n t é r i e u r e d u cou 
rouge-rose, le ventre j a u n e - p â l e ; les ailes gr is-
v e r d â t r e , les rectrices m é d i a n e s vertes, les deux 
externes grises; l 'œ i l g r i s -c la i r ; la mandibu le 
s u p é r i e u r e r o u g e â t r e , l ' i n f é r i e u r e r o u g e - é c a r l a t e 
c l a i r ; les pattes r o u g e - b r u n ou couleur de 
chair . Cet oiseau a p r è s de 12 cent, de long et 
de 18 cent, d 'envergure; la longueur de l 'ai le 
est de 5 cent., celle de la queue de 4 cent. 

IV - - 321) 
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Le plumage est absolument semblable dans 
les deux sexes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le todier 
vert habite l 'Amér ique . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — NOUS ne 
savions à peu près rien sur le genre de vie de 
ce singulier et charmant oiseau, j u s q u ' à ces der
niers temps, où Gosse et Gundlach nous l 'ont 
fai t conna î t r e . « Dans toutes les parties de la 
J a m a ï q u e que j ' a i parcourues, di t Gosse, le 
todier vert est un oiseau t r è s - c o m m u n . On le 
trouve partout au sommet des Bluefields, à une 
altitude d'environ 1,000 m è t r e s au-dessus du 
niveau de la mer, et là surtout où le sol est re
couvert d'un four ré de buissons à peu près i m 
péné t rab le . Son plumage d'un vert br i l lant , ?a 
gorge d'un rouge velouté attirent rapidement 
l 'attention, et i l n'est pas d i f f ic i le de l'approcher ; 
et, de sa part, c'est ind i f fé rence plus q u ' e x c è s 
de confiance. L 'effarouche-t-on, c Jest tout au 
plus s'il s'envole sur la branche la plus voisine. 
Souvent j ' en ai c a p t u r é dans mon filet à i n 
sectes, ou bien j ' e n ai a s s o m m é avec un b â t o n ; 
les enfants en prennent quelquefois avec la 
main. Aussi cet oiseau est-il a i m é partout, et 
a- t - i l r eçu mil le noms, tous en t é m o i g n a g e d'a
mi t ié . 

« Jamais je n'ai vu ce todier à terre. I l sau
ti l le au mi l ieu des branches et des feuillages, y 
cherchant les petits insectes dont i l se nourr i t , et 
fait entendre de temps en temps un sifflement 
d'appel plaintif . Plus souvent encore, on l'aper
çoit perché tranquillement sur une branche, 
la tê te ren t rée dans les épaules , le bec en l 'air, le 
plumage hér i ssé , ce qui le montre plus grand 
qu ' i l n'est effectivement. I l para î t ê t re alors 
d'une bêt i se adorable, mais c'est apparence plus 
que réal i té . Quand on l'observe attentivement, 
on ne tarde pas à remarquer que son œil se 
porte sans cesse à droite ou à gauche. Du reste, 
l'oiseau s 'é lance de temps en temps, se tient 
un moment en l 'air, y happe quelque proie, 
qu ' i l revient dévorer sur sa branche. N'ayant 
pas la force de poursuivre les insectes, i l at
tend qu'ils arrivent dans son voisinage, et i l les 
y saisit en toute sû re t é . Jamais je n'ai vu un 
todier se nourr i r de végétaux ; cependant, dans 
l'estomac de ceux que j ' a i ouverts, j ' a i t rouvé 
parfois de petites graines, au mi l ieu des débr i s 
de co léop tè res et de név rop tè re s . 

« Le todier vert, en l iber té , attire sur l u i l 'at
tention de l 'homme le plus ind i f fé ren t , et, pour 
l 'Européen , i l est un des ê t res les plus ag réab les 
qu ' i l puisse rencontrer. Quand i l est posé au 

mi l i eu du feuillage, c'est à peine si on le distin
gue, tant i l a la couleur des feuilles ; mais 
change-t-il de position, expose-t-il sa gorge aux 
rayons du soleil, i l br i l le comme un charbon 
ardent. 

«Le todier vert niche dans des trous creusés 
en terre, à la façon des a lcéd in idés . On m'a 
m o n t r é de ces trous, mais jamais je n'ai trouvé 
n i nids, ni œuf s ; je suis donc obligé de m'en 
rapporter à la description de Hil l .» D'après ce 
dernier auteur, le todier se creuse un trou dans 
une paroi de terre vert icale, à l'aide de son 
bec et de ses pattes ; ce t r o u , dont l 'entrée est 
tortueuse, a une profondeur de 20 à 30 cent., 
et se termine par une excavation plus ou moins 
s p h é r i q u e , soigneusement tapissée de racines, 
de mousse et de coton. Chaque couvée est de 
quatre ou cinq œ u f s gris et t ache tés de brun. 
Les petits restent dans cette demeure souter
raine, j u s q u ' à ce qu' i ls puissent voler. Netrouve-
t - i l pas de place convenable pour construire 
son n id dans la terre, le todier vert niche dans 
le creux d'un tronc d'arbre ; c'est du moins ce 
que disent aussi Gosse et Gundlach. 

H i l l eut l'occasion de pouvoir observer tout 
à son aise le mode de reproduction de cet 
oiseau. Un couple de todiers verts avait choisi 
pour nicher une caisse pleine de terre, qui avait 
servi à élever des plantes. U n trou pra t iqué dans 
une des parois de la caisse avait sans doute 
d é t e r m i n é ce choix ; ce t rou servait d'entrée à 
la cavi té qu' i ls avaient c r eusée dans la caisse. 
Bien que ces oiseaux n'eussent pas passé inaper-
ç u s e t q u ' o n l e s e û t souvent t r oub l é s , ils n'avaient 
pas a b a n d o n n é les lieux et avaient heureusement 
élevé leur famil le . Us semblaient prendre à tâche 
de ne pas t rahir à l 'homme l'emplacement de 
leur n id , et choisissaient toujours, pour entrer 
ou pour sortir , le moment où l'attention des 
assistants étai t distraite par quelque chose. 
Quand les jeunes eurent pris leur essor, on exa
mina mieux la caisse; et l 'on trouva, creusé dans 
la terre, un conduit plusieurs fois c o u d é , allant» 
jusqu'au mi l i eu , et s'ouvrant là dans la chambre 
qui avait servi de n id . 

C a p t i v i t é . — « J'ai tenu en cage, di t encore 
Gosse, un todier vert qui se p réc ip i t a i t avec 
avidi té sur les vers, les f rappai t vigoureuse
ment contre son perchoir pour les dépecer, 
et les avalait. J'en pris u n autre dans un filet, 
et le lâcha i dans la chambre; auss i tô t , i l se 
m i t à faire la chasse aux mouches et aux pe-
tiLs insectes qu i s'y trouvaient, et i l continua 
cette chasse depuis le mat in j u s q u ' à la tom-
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b é e de la n u i t , avac autant de p e r s é v é r a n c e que 
de f a t igue . P e r c h é sur le co in d'une table, sur 
une ficel le tendue dans la chambre ou sur quel 
que meuble , i l s ' é l ança i t dans l 'a i r de temps à 
autre, et dès que le c laquement de son bec avait 
a n n o n c é la capture d'une proie , i l revenait à son 
ancienposte. I l regardai t dans tous les coins, sous 
la table, y cherchant les petites a r a i g n é e s . I l les 
chassait aussi avec s u c c è s le long des murs et au 
p l a f o n d . I l faisait une capture toutes les minutes 
envi ron : on peut donc se figurer le nombre 
d'insectes q u ' i l d é t r u i t . Dans la chambre où i l 
é t a i t , se t rouva i t u n vase avec de l 'eau ; souvent, 
i l se posait sur le bord du vase, mais jamais j e ne 

l ' a i vu boire, i l ne le faisait m ê m e pas lorsqu ' i l 
t rempai t son bec dans le l i qu ide . Au tan t i l é ta i t 
v i f pour tou t ce q u i le touchai t , autant i l é ta i t 
i n d i f f é r e n t à notre p r é s e n c e . Parfois , i l venait se 
poser sur notre t ê t e , sur l ' épau l e , sur le doigt , se 
laissait caresser, enlever avec la m a i n . Cela ce
pendant ne paraissait po in t le con ten te r ; i l h é 
rissait son p lumage , et cherchai t à s ' é c h a p p e r . 
I l semblai t supporter fac i lement la s o c i é t é ; 
malheureusement i l pé r i t par accident. 

« Ce n'est point la mode , à la J a m a ï q u e , d'ap
privoiser les oiseaux i n d i g è n e s ; aut rement , i l y 
a longtemps que le todier y serait r e c h e r c h é 
comme oiseau d 'appartement. » 

L E S A L C É D I N I D È S — A LŒDINES. 

Die Eisvôgel, the Kingfishers. 

Nous vo ic i a r r ivés à une fami l le dont les 
membres ont é té les h é r o s de nombreuses fables 
et l é g e n d e s . 

C a r a c t è r e s . — Les a l c é d i n i d é s ont le corps 
é p a i s , le cou cour t , la t ê t e grande ; les ailes cour
tes ou moyennes, la queue courte ou de moyenne 
longueur ; le bec t r è s - l o n g , f o r t , d ro i t , po in tu ; 
les pattes petites; les doigts au nombre de trois 
ou de quatre ; le plumage lisse, p a r é de couleurs 
souvent t rès -v ives , var iant peu avec l ' âge , encore 
moins selon le sexe. 

f o ic i ce que d i t Nitzsch de la structure interne 
des a l c é d i n i d é s : ses observations ont é té faites 
sur l ' e spèce e u r o p é e n n e . « Le squelette a avec 
celui des h é r o n s une ressemblance superficiel le , 
i l est v r a i , mais qu 'on ne saurait m é c o n n a î t r e . 
Le dos du bec et le f r o n t sont presque en ligne 
d ro i t e . I l y a onze v e r t è b r e s cervicales, h u i t 
dorsales et sept caudales. Les c inq d e r n i è r e s cô tes 
seules sont osseuses. Le s ternum ressemble à 
celui du pie. Les membres p o s t é r i e u r s sont sur
tou t remarquables par la b r i è v e t é des tarses. La 
langue est d i s p r o p o r t i o n n é e avec la longueur 
du bec: elle est moins longue que large, pres
que t r iangula i re ; les bords l a t é r a u x en sont re
c o u r b é s en dehors, le bord p o s t é r i e u r en dedans. 
Le squelette de la langue offre à c o n s i d é r e r la 
petitesse de l'os l ingua l et la largeur du corps 
de l'os h y o ï d e . I / œ s o p h a g e est large, mais non 
d i l a t é en f o r m e de j abo t ; le ventr icule succen-
t u r i é t r è s - c o u r t ; l'estomac membraneux et d i la 
table. 11 n 'y a pas de c œ c u m . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les a l c é 
d i n i d é s sont assez u n i f o r m é m e n t r é p a n d u s sur 

toute la surface de la terre ; ce n'est cependant 
que dans les r é g i o n s chaudes que celte f ami l l e 
se mont re dans toute sa richesse. 

H I œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — TOUS les ai-
c é d i n i d é s habitent au voisinage de l 'eau, ils 
suivent les fleuves et les r i v i è r e s , depuis les bords 
de la mer, jusque dans les r é g i o n s montagneuses, 
aussi haut, du reste, que se t rouvent encore des 
poissons. 

Les a l c é d i n i d é s vivent solitaires ou par paires; 
comme tous les oiseaux p ê c h e u r s , ils sont silen
cieux, ennuyeux, envieux, et fu i en t la soc ié t é de 
leurs semblables ou celle des autres oiseaux ; dans 
chaque ê t r e v ivant , ils voient sinon un r iva l , du 
moins un f â c h e u x . Ce n'est qu'autant que les 
soins d»e leur p r o g é n i t u r e les y ret iennent qu'ils 
restent dans une m ê m e l o c a l i t é ; le reste du 
temps, ils errent en p ê c h e u r s , suivant le cours 
de l 'eau; quelques e s p è c e s parcourent ainsi des 
é t e n d u e s de ter ra in t r è s - c o n s i d é r a b l e s 

Ils sont s i n g u l i è r e m e n t d o u é s : ils peuvent à 
peine marcher ; ils volent maladroi tement , et ce 
n'est que dans l'eau qu ' i ls semblent à leur aise : 
ils plongent et peuvent un peu nager. De leurs 
sens,la vueest lep lus p a r f a i t ; l ' o u ï e semble ê t r e 
assez d é v e l o p p é e ; nous ne pouvons nous pronon
cer sur le goûl et le toucher. 

A u point de vue de l ' intel l igence, ils sont p l a c é s 
assez bas. Leu r c a r a c t è r e semble ê t r e une d é f i a n c e 
sans l imi tes . On ne peut pas dire qu' i ls soient 
prudents. Ils ne sont cependant pas d é p o u r v u s 
de toute q u a l i t é , car ils t é m o i g n e n t au moins un 
t r è s - g r a n d amour pmir leur p r o g é n i t u r e . 

Leur nour r i tu re consiste en poissons, en crus-
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tacés, en insectes, etc. C'est surtout en plon
geant qu'ils capturent leur proie. 

La mult ipl icat ion des a lcédin idés e?t assez 
cons idé rab ' e : toutes les e spèceson t une progén i 
ture t r è s -nombreuse . Us choisissent pour nicher 
des parois argileuses, escarpées , où ils creusent 
des cavités profondes, dont l ' ex t rémi té est dis
posée pour recevoir les œuf s . Us ne construisent 
pas de nid à proprement parler ; mais i l s'amasse 
peu à peu, dans leur demeure, une telle quan t i t é 
de balles, composées d 'arê tes de poissons, qu'elles 
forment à la longue une couche de repos. 

Si les a lcédinidés ne sont pour l 'homme d'au
cune ut i l i té , d'un autre côté ils ne l u i causent pas 
un grand p r é j u d i c e . En effet, dans les cont rées 
poissonneuses, la q u a n t i t é de nourr i ture qu'ils 
consomment ne peut ê t re prise en cons idé ra t ion , 
et, chez nous, l 'espèce que nous possédons est 
de si petite tai l le , qu'on ne saurait parler des 
dégâ ts qu'elle peut produire. 

LES MARTINS-PËCHEURS — ALCEDO. 

Die Eisvôgel, tlie Kwgfishers. 

Caractères. — Les martins-pêcheurs ont un 
bec long, mince, droit , d iminuant d ' épa i sseur 
de la base, qui est large, à la pointe, qui est co
nique ou un peu c o m p r i m é e l a t é r a l e m e n t , à 
bords tranchants, et un peu rabattus en dedans; 
des pattes courtes et t rès-pet i tes ; le doigt externe 
et le m é d i a n presque égaux et unis l 'un à l 'autre 
dans toute l ' é t endue des deux p remiè re s phalan
ges, l ' interne et le m é d i a n soudés seulement jus
qu 'à la d e u x i è m e phalange; un pouce t r è s -pe t i t ; 
des ailes courtes et subobtuses, la t ro is ième ré
mige é tan t la plus longue; une queue fo rmée de 
douze rectrices petites et courtes; un plumage 
abondant, lus t ré , vivement co lo ré , d'un éclat 
méta l l ique au-dessus du corps, à refiels soyeux 
au-dessous; les plumes de l 'occiput a l longées et 
formant une petite huppe. 

LE MARTIX-PÈCIIEUU VULGAIRE ou ALCYON — 
ALCEDO IIISPIDA. 

Der Eisvôgel, the Kingfisher. 

Historique. — « L'alcyon {fig. 37) est un oiseau 
marin, bien qu ' i l habiteaussi les bords desfleuves. 
Les Grecs l 'ont n o m m é ainsi, parce qu ' i l vit dans 
la mer. I l est peu connu, ce qui n'est pas é tonnan t , 
car on le voit rarement, et seulement en avril 
ou aux rayons du soleil d'hiver. Lorsqu ' i l a volé 
une fois autour d'un navire, près d'une cô te , i l 

s'en éloigne auss i tô t , et n'y revient plus. Le 
mâle de cet oiseau est appe lé cerylus et ceyx. 
Plutarque avance que l'alcyon est le plus sage el 
le plus remarquable de tous les animaux marins. 
A quel rossignol, d i t - i l , pourrons-nous comparer 
son chant, à quelle hirondelle son agilité, à 
quelle colombe l 'amour q u ' i l t é m o i g n e à son 
épouse , à quelle abeille son ac t iv i té? C'est une 
merveille d'art et de sagesse que la construction 
de son n id , car l 'alcyon fait ce nid sans employer 
d'autre out i l que son bec; i l le construit comme 
un navire, et de telle sorte que les flots ne peu
vent le submerger; i l entrelace des arêtes de 
poisson les unes avec les autres; i l dispose les 
unes droites, pour former le fond ; i l en relève 
d'autres sur les flancs; i l en courbe d'autres en 
r o n d ; i l allonge son n id , comme un esquif de 
chasse. Et quand i l a t e r m i n é cet ouvrage, il 
travaille à consolider l ' ex t é r i eu r ; les vagues en 
frappent les flancs, les p é n è t r e n t , mais l'oiseau 
l 'approprie sans cesse, et le rend si solide, qu'on 
ne peut le briser facilement, n i à coups de pierres, 
n i à coups de barre de fer. L'ouverture de ce nid 
est merveilleuse; elle est faite de telle façon que 
l'alcyon seul peut y entrer; pour les autres oi
seaux, elle est c o m p l è t e m e n t invisible; l'eau ne 
peut péné t r e r à travers, car la ma t i è r e qui la 
f o r m é e s ! capable de se gonfler ,comme l'éponge. 
En se gonflant, elle ferme toute issue ; cependant, 
lorsque l'oiseau veut entrer, i l comprime cette 
m a t i è r e , en exprime l'eau et p é n è t r e librement. 

« Aristote di t que ce n i d ressemble à une 
balle, f o r m é e de fleurs et d'algues; qu'il est 
rouge clair, et semblable à un verre à ven
touses, avec un long cou. Ce n id est plus grand 
qu'une grande é p o n g e , et comme une éponge, 
i l est plein à un endroit, vide à un autre; il est 
tellement solide qu'on peut à peine le casser. 
On est encore à se demander de quoi ce nid 
est c o m p o s é ; on croi t qu ' i l est formé d'a
rê tes de poissons dont l'oiseau se nourrit. 
Lorsque ce n id est ainsi f a i t , l 'alcyon y pond ses 
œ u f s . Quelques-uns p r é t e n d e n t q u ' i l les pond 
sur le sable, au bord de la mer, et qu ' i l les y 
couve, jusqu'au mi l ieu de l 'hiver. Les œufs sont 
au nombre de c inq . Les alcyons construisent 
leur nid en sept jours , et dans les sept jours 
suivants, pond in t , couvent les œufs et élèvent 
les petits. Cet oiseau se mul t ip l i e toute sa vie, et 
commence dès qu ' i l est âgé de quatre mois. La 
femelle aime son compagnon ; elle demeure 
avec lu i non-seulement une pé r iode de l'année, 
comme les autres oiseaux, mais toujours; elle 
ne s'unit à aucun autre, par a m i t i é , amour et 
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f idé l i t é conjugale . Lorsque l ' âge a r endu le m â l e 
impoten t , q u ' i l ne peut plus se suf f i re , elle le 
soulage, le n o u r r i t , l ' en t r e t i en t , ne l ' aban
donne jamais , le porte sur son dos, l u i r end 
service j u s q u ' à sa m o r t . Une fois le m â l e m o r t , 
la femelle cesse de boire et de manger ; elle porte 
son deu i l pendant longtemps, et f i n i t par en 
m o u r i r ; mais avant sa m o r t , elle f a i t entendre 
u n chant p l a i n t i f : ceyx ceyx, comme si elle vou 
la i t cesser de chanter pour t o u j o u r s . El le r é p è t e 
ce c r i souvent, puis se t a i t . Je ne d é s i r e , n i pour 
m o i , n i pour d'autres entendre ce chant, car 
c'est u n p r é s a g e de malheur et de m o r t . 

« L 'a lcyon et ses petits exhalent une odeur 
a g r é a b l e , voisine de celle du musc. Sa chair ne 
se p u t r é f i e pas a p r è s sa mor t . On cro i t que l ' o i 
seau se d é p o u i l l e de sa peau, ou t o u t au moins 
q u ' i l re t i re l u i - m ê m e ses intest ins. 

« Les drapiers gardent p r è s de leurs é to f fes une 
peau de cet oiseau, comme si elle avait le pou
vo i r de chasser les mites. Quelques-uns disent 
que la foudre ne tombe pas sur la maison où 
se trouve un n i d d 'alcyon. De m ê m e , quand 
on en met u n dans u n t r é s o r , ce lu i -c i s'aug
mente, et l 'on est ainsi p r é s e r v é de la pau
v r e t é . » 

Voi là ce que, dans sa c r é d u l e bonhomie , ra
conte Gessner, en compi lan t toutes les histoires 
merveilleuses et i n c o m p r é h e n s i b l e s des anciens. 
Mais ce q u ' i l y a de plus cur ieux , c'est que ces 
histoires se sont c o n s e r v é e s , au moins en part ie, 
jusque dans les temps modernes. A u j o u r d ' h u i 
encore elles sont l 'objet de la croyance popu
laire. Nos a n c ê t r e s é t a i e n t p e r s u a d é s que, m ê m e 
a p r è s sa mor t , cet oiseau mervei l leux d é t o u r n a i t 
la foudre , augmentai t les t r é s o r s c a c h é s , p ro 
cu ra i t à ce lu i qu i le por ta i t la g r â c e et la b e a u t é , 
amenait la paix dans la maison, le calme sur la 
mer, a t t i ra i t les poissons et favorisait la p ê c h e . 
De nos j ou r s , quelques peuplades asiatiques, les 
Tartares et les Ostiaques, se r é p è t e n t de bouche 
en bouche des histoires semblables : pour eux, 
les plumes de cet oiseau sont u n f i l t r e d'a
mour , et son bec a des vertus t h é r a p e u t i q u e s . 
Pour nous, ces fables n ' o f f r en t plus q u ' u n i n t é 
r ê t h i s to r ique ; mais l'oiseau qu'elles ont c é 
l é b r é n 'en est pas moins digne, à tous é g a r d s , 
de f ixer notre a t ten t ion . 

C a r a c t è r e s . — Le m a r l i n - p ê c h e u r vulgaire 
ne peut ê t r e confondu avec aucun autre oiseau 
d ' E u r o p e ; i l nous suff i ra donc de d i re q u ' i l a le 
dos ver t -b leu , le ventre b run- jaune , l 'œi l b r u n 
f o n c é , le bec rouge v i f , les pattes rouge-vermi l lon . 
i l a 18 cent , de long , et 29 cent, d ' envergure ; 

la longueur de l 'a i le est de 7 cent. , celle de la 
queue de 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m a r t i n -
p ê c h e u r vulga i re habite toute l 'Europe , depuis 
le Ju t l and , le Danemark , la L ivon ie et l 'Es tho-
nie jusque dans le sud, ainsi que la part ie occi
dentale de l 'Asie centrale. I l est probable q u ' i l 
se t rouve aussi dans le nord-ouest de l ' A f r i q u e ; 
on l ' y voi t , dans le nord-est , tous les hivers , 
mais i l n 'y n iche pas. I l est c o m m u n en France, 
en Espagne, en G r è c e , dans l ' A r c h i p e l , sur les 
bords du Jourda in , au dire de T r i s t r a m , tandis 
q u ' i l est assez rare à Mal te . Une e s p è c e t r è s -
voisine, dont certains auteurs ne f o n t m ê m e 
qu 'une v a r i é t é , le remplace dans l 'Asie orientale . 
Dans les Alpes, i l s ' é lève , d ' a p r è s Tschudi , 
j u s q u ' à une a l t i tude de 1,800 m è t r e s au-dessus 
du niveau de la mer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Dans nos 
pays, on rencontre par tout ce bel oiseau, mais 
tou jours soli taire. I l a t t i re l ' a t t en t ion autant par 
la b e a u t é de son p lumage que par la s i n g u l a r i t é 
de ses m œ u r s , b ien q u ' i l se cache du mieux q u ' i l 
peut aux regards de l ' h o m m e . I l se t i en t le long 
des ruisseaux ou des petites r i v i è r e s , dont l 'eau 
est claire et l i m p i d e ; on ne le vo i t jamais p r è s 
des eaux bourbeuses. I l p r é f è r e à tous autres les 
r iv i è r e s ou les ruisseaux q u i traversent les f o r ê t s , 
ou dont les bords sont couverts de f o u r r é s de 
saules. Si le cours d'eau p r é s e n t e des chutes 
telles qu ' i l ne gè le pas c o m p l è t e m e n t en hiver , 
i l y demeure encore pendant la mauvaise saison. 
Si les l ieux sont moins favorables, i l est ob l i gé 
d ' é m i g r e r , et i l s'en va alors jusque dans le no rd 
de l ' A f r i q u e . 

D 'ord ina i re , on n ' a p e r ç o i t le m a r t i n - p ê c h e u r 
que quand i l passe, comme une f l è c h e , au-des
sus de la surface de l 'eau. Pour le voir au per
c h é , i l faut ê t r e in i t i é à ses m œ u r s . A u voisinage 
des habitations ou des l ieux f r é q u e n t é s , i l fait 
choix d 'un endroi t b ien c a c h é et i l mont re dans 
ce choix une grande h a b i l e t é . I l p a r a î t inquie t 
tant q u ' i l n'a pas t r o u v é u n l i eu convenable. 
Les places choisies sont faciles à r e c o n n a î t r e , car 
tous les m a r t i n s - p ê c h e u r s q u i f r é q u e n t e n t les 
bords de la r i v i è r e , venant s'y reposer, y laissent 
des fientes. 

« Dans chaque canton, d i t N a u m a n n , i l existe 
plusieurs de ces endroi ts , souvent à une assez 
grande distance les uns des autres. Rarement 
ils sont à plus de deux pieds au-dessus de la 
surface de l 'eau, et tou jours dans les l i eux re 
t i r é s . Dans les cantons plus solitaires, plus éca r 
t é s du voisinage de l ' homme , le mar t in -pecheur 
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vulgaire s 'établi t dans des lieux plus découve r t s , 
où on peut le voir d'assez lo in . I l ne se perche sur 
les branches élevées qu ' à l ' époque des amours. » 

Chaque m a r t i n - p è c h e u r , ou chaque paire du 
moins, a son canton, dont i l dé fend l'approche à 
ses semblables; c'est tout au plus s'il permet à 
la bergeronnette de partager son domaine. Le 
mai l in -pêcheur passe la nui t , à l 'abr i , sous un 
rebord de la rive surplombant le cours de l'eau, 
ou dansd ' in t é r i eu r de quelque cavité. 

Le m a r t i n - p ê c h e u r vulgaire reste souvent des 
demi- journées ent iè res à la m ê m e place, i m m o 
bile, silencieux, attendant patiemment qu'une 
proie se montre. « I l semble, di t Naumann, que 
ses courtes pattes ne lu i permettent que de per
cher, et non de marcher. I l ne marche, en effet, 
que t r è s - r a r e m e n t , et encore ne fa i t - i l que quel
ques pas, sur une pierre, sur un pieu, jamais sur 
le sol . » Si r ien ne vient le d é r a n g e r , i l ne 
bouge que pour capturer une proie. A - t - i l é té 
heureux, i l reste la plus grande partie du jou r à 
la m ê m e place. L'observ?teur patient peut le 
voir é t end re le cou, se pencher en avant, la 
pointe du bec dir igée en bas, puis s 'é lancer su
bitement dans l'eau comme une f lèche , sans se 
servir de ses ailes. D'ordinaire, i l d i spara î t en
t i è r e m e n t sous le l iqu ide ; quelques coups d'aile 
le font remonter à la surface: i l gagne alors en 
volant son observatoire, secoue l'eau qu i mouil le 
son plumage, le lisse un peu et reprend son i m 
mobi l i té p r e m i è r e . A - t - i l fait plusieurs tentatives 
inutiles, ne voit- i l aucun poisson, i l se déc ide 
enfin à changer de place. Son vol est pénible . 
Ses courtes ailes peuvent à peine soulever son 
corps lourd , et i l est obligé de les agiter avec une 
telle vivacité qu'on a de la peine à en distinguer 
les mouvements. I l vole rapidement et t r è s -un i 
f o r m é m e n t , en ligne droite ; i l se maintient à la 
m ê m e hauteur au-dessus de l'eau, ne se dé tou r 
ne que quand la r ivière ou le ruisseau décr i t 
l u i - m ê m e une courbe, et ne se déc ide à l'aban
donner qu Javec peine. I l ne peut guè re f ranchir 
d'une traite plus de deux ou trois cents pas; et, 
à moins qu ' i l n'y soit contraint, i l s 'ar rê te à 
la place de pêche la plus voisine du point 
qu ' i l vient d'abandonner. Parfois, cependant, 
la f a im, le besoin l u i font entreprendre des 
exercices de haut vol , dont on ne le croirait 
pas capable à p r e m i è r e vue. I l s'élève au-dessus 
de l'eau, se maintient dans l'air en planant, 
examine soigneusementee qui sepasse au-dessous 
de l u i , puis i l se laisse tomber tout à coup de 
la hauteur où i l se trouve. I l fait cela surtout 
lorsqu'il a à nourr i r ses petits ; ce semble être le ' 

dernier moyen auquel i l ait recours, pour cap
turer sa proie. Lor que l 'amour le transporte, il 
déploie plus encore ses qua l i t és de haut vol. 

Le m a r t i n - p ê c h e u r vulgaire mange principa
lement des poissons de m ê m e tail le, accessoi
rement des insectes, et i l en nourr i t aussi ses 
petits. I l ne pa ra î t pas faire de d i f férence entre 
les diverses espèces de poissons et capture tous 
ceux qu ' i l peut saisir ; parfois m ê m e i l s'em
pare d'une proie assez forte . A u dire de Nau 
mann, i l guette les poissons comme le chat 
guette les souris. I l ne les saisit qu'avec son 
bec ; aussi, manque-t-il souvent son coup, et 
d o i l - i l s'y prendre à plusieurs fois avant que ses 
efforts soient c o u r o n n é s de succès . A vrai dire, 
une seule proie l u i suff i t , sinon pour tout un 
jour , du moins pour une d e m i - j o u r n é e . La ma
n iè re dont i l chasse le met dans la nécessité de 
choisir ses endroits ; l'eau doit ne pas être trop 
basse, autrement i l pourrai t se blesser contre le 
fond ; elle ne doit pas ê t re trop profonde, car sa 
proie lu i é chappe ra i t trop facilement. Des pluies 
continues, en troublant l'eau, l 'affament, amè
nent m ê m e sa mor t ; souvent aussi l 'hiver vient 
causer sa perte; le poisson disparaissant sous la 
glace ou au fond de l'eau, i l doit renoncer à la 
pêche . Pendant les rigueurs de l'hiver, i l est 
forcé de se contenter des quelques places où 
l'eau n'est pas gelée et, là encore, i l l u i arrive 
de plonger et de ne pouvoir plus retrouver le 
trou fait dans la glace. D'autres fois, le martin-
p ê c h e u r pér i t pour avoir fait une chasse 
trop heureuse ; i l meurt é touf fé par une trop 
grosse proie engagée dans l 'œsophage et qu'il 
ne peut parvenir à avaler. I l vomit des balles 
fo rmées d 'a rê tes et d 'écai l lés de poissons. 

Pendant la saison des amours, le martin-
p è c h e u r vulgaire est t r è s - e x c i t é . I l pousse fré
quemment alors son c r i , haut, p e r ç a n t , lit tit 
ou si si. Ce c r i , q u ' i l r épè te à plusieurs reprises, 
i l le fa i t entendre rarement dans tout autre mo
ment, à moins qu ' i l ne soit en co lè re . A ce cri 
habituel, l'oiseau ajoute encore des notes toutes 
s ingu l i è re s . « L e m â l e , d i t mon pè re , se perche 
sur un arbre, souvent à une t r è s -g rande hauteur, 
et pousse un c r i , d i f fé ren t de son cr i ordinaire. 
La femelle accourt, agace le mâ le et s'envole. 
Celui-ci la poursuit, se perche sur un autre ar
bre, et se remet à crier j u s q u ' à ce que la femelle 
revienne. En se pourchassant ainsi, ces oiseaux 
s 'é lo ignent de deux à trois cents pas de l'eau, et 
se perchent, le corps dro i t , sur un arbre de la 
campagne, ce qu'ils ne fon t jamais en toute autre 
circonstance. » 
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Leisler et m o n p è r e ont pu observer le mode 
de reproduc t ion du m a r t i n - p ê c h e u r vu lga i r e , 
que Bechstein ignora i t . « Dès que le m a r t i n - p ê 
cheur s'est a c c o u p l é , ce q u i arr ive à la fin de 
mars ou au commencement d ' av r i l , d i t m o n 
p è r e , i l cherche u n endro i t pour é t a b l i r son n i d . 
C'est tou jours une r ive s è c h e , e s c a r p é e , c o m 
p l è t e m e n t d é g a r n i e d'herbe, où ne peut g r i m 
per n i rat , n i belette, n i aucun autre carnas
sier. L à , 30 ou 60 c e n t i m è t r e s au-dessous du 
b o r d s u p é r i e u r , le m a r t i n - p ê c h e u r creuse un 
t r o u a r r o n d i , d 'envi ron 5 à 6 cent, de d i a m è t r e , 
et de 60 cent, à 1 m è t r e de p ro fondeur . Celte 
sorte de te r r ie r se di r ige un peu en haut . L ' e n 
t r é e est b i f u r q u é e , et l ' e x t r é m i t é o p p o s é e se 
t e rmine par une excavation arrondie , de 6 à 
8 cent, de haut et de 11 à 14 cent, de large. 
Le plancher de cette excavation est couvert d 'a
r ê t e s de poissons et t r è s - s e c ; la paroi s u p é 
r ieure est lisse. Sur le l i t d ' a r ê t e s , se t rouvent 
les œ u f s , au nombre de six ou sept ; relative
ment t r è s - g r a n d s , presque ronds, d 'un blanc 
l u s t r é . Lorsqu ' i l s sont f r a î c h e m e n t pondus, ces 
œ u f s p r é s e n t e n t une teinte j a u n â t r e , due au jaune , 
q u i est vue par transparence. Ce sont p e u t - ê t r e 
les œ u f s les plus beaux que je connaisse; une 
fois v idés , ils sont d 'un blanc b r i l l a n t , comme le 
plus pu r é m a i l . I ls ont à peu p r è s le volume de 
ceux de la cai l le . Je ne comprends pas comment 
le m a r t i n - p ê c h e u r , avec ses plumes dures et 
courtes, peut les couver tous à la fois . 

« Le m a r t i n - p ê c h e u r met deux à trois se
maines pour creuser le t e r r i e r o ù i l d é p o s e ses 
œ u f » ; L o r s q u ' i l rencontre des pierres, i l cherche 
à les enlever; s ' i l n 'y réuss i t pas, i l les laisse en 
place, et creuse à cô t é d'elles. Ces pierres r e n 
dent souvent le coulo i r d ' e n t r é e t r è s - t o r t u e u x ; 
s ' i l y en a t rop , le m a r t i n - p ê c h e u r abandonne la 
place et creuse ail leurs u n autre n i d . Sous le rap
por t de la cons t ruc t ion du n i d , le m a r t i n - p ê c h e u r 
vulgaire se rapproche beaucoup des pics, avec 
cette d i f f é r e n c e qu ' i ls creusent, ceux-c i , le bois 
m o r t , ce lu i - l à , la t e r re . Le m a r t i n - p ê c h e u r habite 
le m ê m e n id plusieurs a n n é e s , si r i en ne vient le 
t r o u b l e r ; mais si l ' e n t r é e de ce n i d s ' é la rg i t , i l 
n 'y d é p o s e plus ses œ u f s . On r e c o n n a î t fac i le 
m e n t les nids q u i ont d é j à é t é h a b i t é s à la quan
t i t é de t ê t e s et d'ailes de l ibe l lu l les , q u i sont 
m ê l é e s aux a r ê t e s de poissons. Quand le n id est 
r é c e n t , les a r ê t e s sont plus rares, et l ' on ne 
trouve pas de d é b r i s de l ibel lules avant l ' éc los ion 
des jeunes. A la p r e m i è r e vue, le n i d d 'un mar
t i n - p ê c h e u r peut ê t r e d i s t i n g u é d u t e r r i e r d 'un 
rat ou d 'un m a m m i f è r e , et pour savoir s'il est 

h a b i t é ou non , i l su f f i t d 'en f la i re r l ' e n t r é e . S'en 
exhale-t-il une odeur de poisson, on peut ê t r e sû r 
que l 'on a affaire à u n n i d h a b i t é . 

« La t é n a c i t é avec laquel le le m a r t i n - p ê c h e u r , 
reste sur ses œ u f s ou sur ses petits encore d é 
pourvus de plumes, est v r a imen t remarquable . 
On peut f rapper à coups r e d o u b l é s et longtemps 
sur le bord , i l ne sort pas ; i l reste t r anqu i l l e , 
lors m ê m e qu 'on travai l le à agrandir l ' e n t r é e , et 
i l ne qui t te ses petits qu 'au m o m e n t où l 'on va 
le saisir. 

« J'ai t r o u v é des œ u f s , d u m i l i e u de m a i au 
commencement de j u i n . 

« Le m â l e se t ient à une distance de cent à 
trois cents pas de son n i d : i l y passe la n u i t et 
une partie du j o u r . » 

Naumann conf i rme ple inement ce que rap
porte m o n p è r e et n 'y ajoute que peu de d é t a i l s . 
I l d i t que l ' on t rouve parfois j u s q u ' à onze œ u f s 
dans un seul n i d . « La femel le , con l i nue - t - i l , 
couve seule pendant quatorze ou seize jou r s ; 
le m â l e l u i apporte à manger des poissons et 
en l ève les ordures d u n i d , t rava i l que les deux 
é p o u x accomplissent de concert , une fois que les 
petits sont éc los . A u moment de leur sortie de 
l 'œuf, les jeunes m a r t i n s - p ê c h e u r s sont des 
c r é a t u r e s hideuse?.. I ls sont c o m p l è t e m e n t d é 
pourvus de plumes et restent aveugles pendant 
plusieurs j o u r s . L e m tai l le est t r è s - d i f f é r e n t e , 
j ' e n ai vu qu i n ' é t a i e n t pas m o i t i é aussi gros que 
d 'aul resdela m ê m e c o u v é e . I ls ont la t ê t e grande, 
le bec cour t , la mandibule i n f é r i e u r e plus longue 
de 4 m i l l i m è t r e s que la m â c h o i r e s u p é r i e u r e . 
Leur maladresse est excessive, ils remuent 
souvent la t ê t e , ouvrent le bec tou t grand, 
p é p i e n t u n peu lorsqu ' i l s on t f a i m , et r ampen t 
comme des vers. A ce m o m e n t , les parents les 
nourrissent de larves d'insectes, et sur tout de 
l ibel lules , auxquelles ils ont a r r a c h é la t ê t e et les 
ailes. Plus t a rd , ils leur donnent de petits pois
sons. Lorsque leurs plumes commencent à pous
ser, ils paraissent h é r i s s é s de piquants d 'un bleu 
n o i r â t r e , leurs plumes é t a n t r e n f e r m é e s dans 
des gaines t r è s - l o n g u e s , q u i ne s 'ouvrent qu'as
sez t a rd . Les jeunes restent longtemps dans leur 
n i d avant de pouvoir prendre leur essor, leur 
é d u c a t i o n donne beaucoup de peine à leurs pa
rents, et c'est le m o m e n t où ceux-ci se mon t r en t 
le plus actifs. Une fois qu ' i l s peuvent voler , les 
parents les conduisent dans les endroi ts les plus 
t ranqui i les , au m i l i e u des saussaies, des buissons, 
entre les racines d 'un arbre q u i c r o î t au bo rd de 
l 'eau ; toute la f a m i l l e se t rouve ainsi r é u n i e . 
S 'approehe-t-on, le p è r e et la m è r e se trahissent 
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par leur vol inauiet et peu é t endu , par leurs cris 
plaintifs, tandis que les petits restent tranquilles 
et silencieux. Les chasse-t-on de leur retraite, 
ils s'envolent l 'un à droite, l 'autre à gauche, et 
les parents suivent t an tô t l 'un, t an tô t l 'autre, en 
poussant leurs cris plaintifs . I l faut un certain 
temps avant que les jeunes aient appris à pé 
cher. » 

Naumann a aussi puhl ié une observation qui 
montre combien le m a r t i n - p ê c h e u r est a t t aché 
à sa p r o g é n i t u r e . Dans l ' intent ion de se procurer 
des jeunes, i l se rendit à un endroit où i l avait 
reconnu l 'entrée d'un n i d ; i l s'assura, par l 'o
dorat, de la présence des petits, et se mi t en de
voir de les dé t e r r e r . « Je n 'é ta is pas seul, d i t - i l , 
et non-seulement nous avions beaucoup par lé , 
mais encore nous avions longtemps m a r c h é et 
pié t iné au-dessus du n id . Aussi, grand f u t mon 
é t o n n e m e n t , lorsque j ' introduisis une baguette 
dans l ' en t rée , et qu'un m a r t i n - p ê c h e u r , se déc i 
dant seulement alors à quit ter ses petits, me 
f rô la le visage en s envolant. Mais la destruction 
de la famil le avait é té r é so lue ; i l me fallai t me 
procurer un des parents, et comme nous n 'é t ions 
pas convenablement out i l lés pour le moment, 
nous r e m î m e s l'entreprise au lendemain, après 
avoir disposé un lacet à l ' en t rée du nid . Toute la 
perturbation a m e n é e par notre visite n ' e m p ê c h a 
pas la m è r e d'essayer de revenir aup rè s de ses 
petits. Le lendemain, nous la t rouvâmes pendue 
au lacet et mor te ; pendant que nous enlevions 
les jeunes, le mâle passa plusieurs fois près de 
nous, en poussant des cris de dé t res se . » 

I l r é su l t e d'observations publ iées u l t é r i e u r e 
ment à celles de mon père et de Naumann, que 
la saison des amours, chez le m a r t i n - p ê c h e u r 
vulgaire, n'est pas l imitée aux mois qu'ils avaient 
s igna lés . Diverses circonstances peuvent la re
tarder. Si le printemps est tardif, si les ruisseaux 
et les r iv ières ont longtemps de hautes eaux, si 
les nids ont été dé t ru i t s , etc., le m a r t i n - p ê c h e u r 
est obl igé d'attendre des circonstances plus favo
rables, et i l arrive qu'en septembre l 'on trouve 
encore dans les nids des jeunes non e m p l u m é s . 

On sait que pas un carnassier ne poursuit le 
m a r t i n - p ê c h e u r . Adul te , i l é c h a p p e par ses 
m œ u r s à bien des dangers auxquels sont exposés 
d'autres oiseaux, et son n id est t r è s - r a r e m e n t 
disposé de telle sorte qu 'un rat ou une belette 
puhse y arriver. L 'homme l u i - m ê m e ne l u i fait 
pas grand mal , mais i l faut bien moins l 'attribuer 
à sa bon té qu ' à la grande prudence du mar t in-
p ê c h e u r , qu i l u i fait partout craindre le danger. 
Celui, du reste, qui n'est pas famil iar isé avec son 

genre de vie, n'a pas souvent l'occasion de le 
t i rer n i de l u i dresser uti lement des p ièges . 

C a p t i v i t é . — I l est d i f f ic i le d'habituer le martin-
p ê c h e u r vulgaire à vivre en cage. Les jeunes, 
pris au n i d , peuvent ê t r e nourris de poissons et 
de viande, et rester en vie assez longtemps. Les 
adultes dont on parvient à s'emparer sont brus
ques, sauvages, peureux, refusent d'ordinaire 
toute nourr i ture et pé r i s sen t rapidement. Mais 
si on a la chance de les apprivoiser ; si on peut 
leur fourn i r une prison convenable, ils devien
nent fo r t amusants. 

Au Jardin zoologique deLondres, on a fait des 
installations spéciales pour les mar l ins -pêcheur s 
et les autres oiseaux aquatiques. On a construit 
une grande cage, dont le fond est en partie oc
c u p é par un bassin d'eau, assez profond , et dont 
les parois offrent tout ce que r éc l amen t des 
oiseaux p ê c h e u r s . L'eau du bassin fourmil le de 
petits poissons; par-dessus, se trouvent des per
choirs convenables pour l ' a f f û t : toute l'instal
lation, en un mot, est aussi parfaite que possible. 
Les m a r t i n s - p ê c h e u r s s'y trouvent à merveille ; 
ils peuvent y p ê c h e r presque comme en liberté, 
et ils le font effectivement. Je dois dire que la 
vue de cet oiseau ind igène , que j'observais là 
pour la p r e m i è r e fois en cap t iv i té , m'a causé 
autant de plaisir que celle de n'importe quel 
autre animal de cette riche et splendide collec
t ion. 

L E S C E Y X — CEYX. 

Dis Stummelvôgel. 

Caractères. — Les ceyx sont des alcédinidés 
pourvus de trois doigts seulement, le doigt in
terne manquant. On les range souvent parmi les 
ha lcyon idés , parce que leur bec est plus large à sa 
base que celui des autres a l c é d i n i d é s . Mais leurs 
formes généra le s , leur organisation, notamment 
la br ièveté de leurs ailes et de leur queue, et 
leurs m œ u r s les rapprochent tellement des 
m a r t i n s - p ê c h e u r s , que nous ne pouvons les en 
é lo igner . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Ceyx ha
bitent les Indes, les îles de l 'archipel Malais, les 
Philippines et la Nouve l l e -Guinée . 

LE CEYX TRIDACTYLE — CEYX TRIDÂCTYLA. 

Der Purpurfischer, the tridactylous King/isher. 

Caractères. — Le ceyx tridactyle est la plus 
belle espèce de ce genre et la mieux connue. l i a 
le dos orange, à s u p e r b e s reflets f leur -de-pêcher ; 
les côlés du cou et de la poitr ine variant du brun-
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rouge ou c h â t a i n c la i r ; le ventre jaune-safran ; 
les grandes tectrices s u p é r i e u r e s de l 'ai le d 'un 
noir pur , les scapulaires et le bord a n t é r i e u r de 
l 'a i le b r u n c h â t a i n ; les r é m i g e s b run-no i r , b o r 
d é e s de b r u n rouge sur les barbes internes ; les 
rect r icesroux-de-roui l le , l 'œi l b r u n , le bec rouge-
de-corai l , les pattes rouge c la i r . Cet oiseau a 14 
cent, de l o n g et 22 cent, d'envergure ; la lon
gueur de l 'aile est de 6 cent. , celle de la queue 

de 2 . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Jer-

don, le ceyx t r idac ty le se trouve dans toute l ' Inde 
et à Ceylan, sans ê t r e c o m m u n nul le part . Sykes 
le v i t dans le Dekan ; i l semble habi ter plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t les c ô t e s . I l est plus r é p a n d u 
dans les î les de la Malaisie qu'aux Indes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se n o u r r i t 
exclusivement de petits poissons et d 'animaux 

aquatiques. 

BREHM. 

L E S C E R Y L E S — CERYLE. 

Die Stossfischer, the belted Kingfishers. 

C a r a c t è r e s . — L e s c é r y l e s fournissent , une fois 
de plus , la preuve que les m œ u r s d ' un animal 
ont un é t ro i t rappor t avec son organisa t ion . Us 
d i f f è r e n t des m a r t i n s - p ê c h e u r s par la confor
mat ion de leurs ailes et de leur queue. Les pre
m i è r e s sont plus longues et plus pointues que 
chez les m a r t i n s - p ê c h e u r s , la d e u x i è m e r é m i g e 
é t a n t presque aussi longue que la p r e m i è r e , et 
la queue est assez longue et l a r g e ; en un mot , 
les organes du vo l , chez les c é r y l e s , sont plus 
d é v e l o p p é s que chez les m a r t i n s - p ê c h e u r s . Leur 
bec est long , d ro i t , p o i n t u , c o m p r i m é l a t é r a 
lement ; leur p lumage est lisse et s e r r é , mais 
d é p o u r v u de vives couleurs, et varie plus ou 
moins suivant le sexe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c é r y l e s , 
dont on a f a i t plusieurs genres, sont sur tou t r é 
pandus en A m é r i q u e ; ils ont cependant leurs re
p r é s e n t a n t s en Asie et en A f r i q u e ; une e s p è c e 
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s'est m ê m e m o n t r é e plusieurs fois en Europe. 
M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les céryles 

sont de tous les a lcédin idés les plus forts , les plus 
agiles, et par suite les plus voraces; les tigres des 
poissons, comme Cabanis en a n o m m é quelques-
uns. 

LE CÉRYLE PIE — CEItYLE ItUDIS. 

Der Graufischer, the black and white Kingfisher. 

Caractères.— Le céryle pie (Pl. XXII) est celui 
q u i , d'Egypte et de Syrie, est souvent venu en Eu 
rope. Sa couleur est bien t r a n c h é e , i l a le dos ta
che té de noir et d*1 blanc; la face infér ieure du 
corps d'un blanc pur, sauf une ou deux raies pec
torales noires, et quelques taches foncées sur les 
flancs; le haut de la tê te presque noir ; la ligne 
naso-oculaire d'un noir pur ; l 'œil s u r m o n t é d 'un 
é t ro i t sourcil t ache té de blanc et de no i r ; lesplu-
mes de la queue blanches, avec une bande noire 
transversale, près de l ' ex t rémi té . Ce. oiseau a 
28 cent, de long et 50 cent, d'envergure; la 
longueur de l'aile est de 14 cent., cA\e de la 
queue de 8. 

La femelle dif fère du m â l e , en ce qu'elle n'a 
qu'une raie pectorale noire, tandis que ce lu i -
ci en a deux. 

Méconna issan t la valeur de celte d i f fé rence , 
Swainson a décr i t les deux sexes comme deux 
espèces d i f férentes ; Reichenbach a commis la 
m ê m e erreur, qui a été re levée par Hart laub. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le céryle pie 
est t rès - répandu . On le trouve dans presque 
toute l 'Af r ique , en Syrie, en Palestine, en Perse 
et, probablement aux Indes ; car i l est douteux 
que le céryle qui habite ce dernier pays diffère 
spéc i f i quemen t du céryle pie, comme l ' on l avan
cé quelques auteurs. En Europe, on l'a ren
con t r é plusieurs fois, mais seulement en Grèce 
et en Dalmatie. I l est probable m ê m e qu ' i l s'y 
montre plus souvent qu'on ne l'admet généra 
lement. I l est commun dans la vallée du N i l , où 
j ' a i eu de nombreuses occasions de l'observer. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Je me sou
viens encore de l ' é t o n n e m e n t que me causa cet 
oiseau, au moment où je mettais le pied sur le 
sol afr icain. Sur le canal de Mahmoudieh, qu i 
r é u n i t Alexandrie au N i l , j 'avais vu à plusieurs re
prises un grand oiseau, volant comme la c réce 
relle, planant dans l 'air ou pe rché sur les puits, 
sans pouvoir r econna î t r e à quelle espèce i l appar
tenait. Enf in , j ' en abattis un d'un coup de fu s i l , 
et ce f u t avec une vraie satisfaction que je 
contemplai le céryle pie, à ce moment encore 

une grande r a re t é à mes yeux de nouveau clé* 
b a r q u é . Mais b ien tô t cette opinion changea; et 
je ne tardai pas à me convaincre que, sans être 
un des oiseaux les plus communs de l'Egypte, 
le céryle pie est un de ceux cependant que l'on 
rencontre partout, en tou t temps, et dont OD 
peut sans peine t i rer autant d ' individus que l'on 
veut. 

D'ordinaire, on ape rço i t le céryle pie au repos 
sur les longues perches des puits, sa poitrine 
blanche t o u r n é e du côté du fleuve. Un palmier, 
une mimosa se trouvent-i ls au bord immédiat 
du N i l , une de leurs branches offre-t-elle une 
place convenable, i l en fa i t son observatoire; i l 
se pose aussi sur les bât is des roues d'épuise
ment que font tourner les b œ u f s , et qu i produi
sent la musique du Nil, bien connue de tous les 
voyageurs. 

Le céryle pie n'a pas la dé f i ance du martin-
p ê c h e u r vulgaire. ; i l sait q u ' i l peut se confier, 
aux Égyp t i ens , qu ' i l n'en a r ien à craindre. Ses 
m œ u r s offrent plus d'une pa r t i cu l a r i t é qui sur
prend l ' é t r a n g e r ; mais de toutes, la plus cu
rieuse est sa f ami l i a r i t é v is-à-vis de l'homme. 

j I I vient se poser i m m é d i a t e m e n t au-dessus de 
l 'enfant qui conduit les b œ u f s , et à portée de 

j son fouet ; i l y reste t ranqui l le , comme le ferait 
• un oiseau appr ivoisé à côté de son maî t re et de 

son protecteur; i L j o l e tout a u p r è s des femmes 
qui vont puiser l'eau au N i l , comme s'il voulait 

j les é lo igner du fleuve. Tou t à l 'opposé du mar
t i n - p ê c h e u r vulgaire, i l souffre dans son voisi
nage les autres oiseaux ; i l est m ê m e sociable. 
Le m â l e et la femelle demeurent fidèlement en
semble, d 'ordinaire p e r c h é s l 'un à côté de l'au
t re ; si Swainson avait voyagé en Égypte, il 
aurait pu voir avec s tupé fac t i on son céryle H-
cincta et son ceryle rudis se donner tous les témoi
gnages d'affection qu 'un tendre époux peut don
ner à sa compagne; i l aurait p u , en effet, 
s'approcher assez d'eux pour pouvoir distinguer 
les ca rac t è re s de l ' un et de l 'autre. 

Le céryle pie p ê c h e comme le fait le martin- ! 
p ê c h e u r , quand celui-ci ne trouve pas assez de 
nourr i ture ; en d'autres termes, i l plane au-dessus 
de l'eau, et s'y laisse tomber pour saisir sa proie. 
Son vol dif fère c o m p l è t e m e n t de celui du mar
t i n - p ê c h e u r vulgaire. I l meut ses ailes rapide
ment, mais non p r é c i p i t a m m e n t , et l 'on peu» 
en distinguer chaque battement. I l fa i t plus de 
crochets en volant, et ne file pas tout d'une traite, 
comme le m a r t i n - p ê c h e u r . 11 a presque l'allure 
du faucon; i l s 'é lève, se d é t o u r n e , plane, va 
plus l o in , plane de nouveau. Pour saisir sa 
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proie, i l serre les ailes contre le corps, tombe 
u n peu ob l iquemen t dans l 'eau c o m m e une flè
che, d i s p a r a î t , puis , au bou t d 'un instant , s 'é lève 
par quelques v igou reux coups d 'ai le . Pearson 
d i t , en par lan t d u c é r y l e de l ' Inde , q u ' i l reste 
sous l 'eau j u s q u ' à ce que le r o n d p r o d u i t par sa 
chute se soit e f f a c é . Jerdon met celte assertion 
en doute, et j e partage c o m p l è t e m e n t son avis; 
je ne crois pas que cet oiseau reste plus de 
quinze à v i n g t secondes sous l 'eau. D'autres 
fo i s , t ou t en volant , i l plonge sous u n angle 
t e l l emen t fa ib le et se r e l ève avec une tel le r a p i 
d i t é q u ' i l semble rebondi r à la surface de l 'eau. 
Jerdon ne c ro i t pas en avoir jamais v u sor t i r de 
l 'eau sans rappor ter une proie . 11 est possible, 
que le c é r y l e pie soit plus adro i t que le m a r t i n -
p ê c h e u r vulgai re ; n é a n m o i n s i l ne f a i t pas 
t ou jou r s cap ture ; i l se t rompe sur la p r o f o n 
deur où i l vo i t nager u n poisson. A - t - i l f a i t une 
prise, i l vole a u s s i t ô t vers son perchoi r f a v o r i , 
et mange sa p ro ie , d 'ordinai re a p r è s l 'avoir p l u 
sieurs fois f r a p p é e contre la branche. S ' i l ne 
chasse pas, i l vole à coups d'aile é g a u x , rase 
d'assez p r è s la surface de l 'eau, se d i r ige di rec
tement vers l ' endro i t o ù i l veut se poser, et 
s 'é lève brusquement quand i l arr ive a u p r è s . L e 
j o u r , i l est assez t r anqu i l l e ; vers le soir , i l de
v ien t plus v i f et a ime à f o l â t r e r . C'est alors q u ' i l 
f a i t entendre sa vo ix , consistant en u n c r i per
ç a n t , v ib ran t , r é p é t é plusieurs fois , et impossible 
à rendre par des lettres. 

Quand les eaux d u N i l sont hautes, le c é r y l e 
pie est ob l i gé d 'abandonner le fleuve ; les eaux 
en sont t rop troubles, pour q u ' i l puisse encore 
apercevoir les poissons. Les nombreux canaux 
d o n t est s i l l o n n é le sol de l 'Egypte l u i fournis 
sent d 'a i l leurs une n o u r r i t u r e suffisante, l 'eau 
s'y est é c l a i r c i e , et renferme q u a n t i t é de pois
sons. C'est ce q u i expl ique c o m m e n t cet oiseau 
est beaucoup plus c o m m u n dans le Delta, o ù les 
canaux abondent , que dans la H a u t e - É g y p t e et 
dans la Nubie , où ses ressources sont presque 
b o r n é e s à celles que le fleuve peut l u i f o u r n i r . 
Les observations toutes r é c e n t e s de T r i s t r a m 
nous apprennent que les c é r y l e s pies se mon t ren t 
aussi sur les bords de la mer , par douzaines, 
volant au-dessus des vagues, à une centaine de 
m è t r e s du r ivage. A u x mois de novembre et de 
d é c e m b r e , ce naturaliste en observa des q u a n 

t i tés innombrables sur les c ô t e s de la Palestine, 
t a n t ô t p é c h a n t , t a n t ô t p e r c h é s sur les rochers. 

E n Egypte, le c é r y l e pie est en amour lorsque 
les eaux du N i l sont le plus basses, c ' e s t - à - d i r e 
en mars et a v r i l . A dams a t r o u v é des nids en 
d é c e m b r e , dans une autre l o c a l i t é , sans doute , 
o ù l ' é t a t d u N i l n'a que peu d ' in f luence . Une 
seule fois , j 'avais r e ç u u n œ u f qu 'on m'avait 
a s s u r é ê t r e de c é r y l e p i e ; m a i s , depuis que 
j ' a i l u la re la t ion de T r i s t r a m , j e doute de la 
r éa l i t é de ce qu 'on m'avait assure. Cet auteur a 
v u qu 'en Palestine les c é r y l e s n icha ient en v é r i 
tables colonies. Une de celles-ci avait pr is pos
session d'une paroi argileuse e s c a r p é e , à l ' e m 
bouchure d u ruisseau de Moudawarah , dans le 
lac de G é n é z a r e t h . L ' e n t r é e des nids n ' é t a i t q u ' à 
environ 10 cent, au-dessus de l 'eau, et l ' on ne 
pouvait g u è r e y ar r iver q u ' à la nage. De chaque 
ouverture par ta i t un condu i t , qu i s ' e n f o n ç a i t à 
envi ron 1 m è t r e , et s ' é la rg i ssa i t pour f o r m e r 
une s imple cavi té l a t é r a l e . A u c u n te r r ie r ne ren
f e r m a i t des a r ê t e s de poisson servant de couche 
aux œ u f s ; on n 'en rencont ra i t , m ê l é e s aux o r 
dures, que quand i l y avait des jeunes. Des her
bes tapissaient le fond d u cou lo i r . Le 28 a v r i l , 
Bar le t t t rouva dans u n n id quatre œ u f s , et six 
dans u n autre . Lorsque, le 22 mai , . -Tr i s t ram 
visita la m ê m e colonie, i l v i t une grande q u a n 
t i t é de jeuhes pouvant d é j à vo le r ; d'autres, plus 
en re tard, é t a i e n t encore dans les nids, et i l y 
avait c inq de ces nids avec des œ u f s . De l ' u n 
d'eux, Bar le t t avait p r é c é d e m m e n t en l evé une 
c o u v é e . L a f o r m e des œ u f s varie beaucoup ; i ls 
sont g é n é r a l e m e n t o v o ï d e s ; quelques-uns sont 
t r è s - a l l o n g é s . T r i s t r a m ne d i t r i en de leur c o u 
leur . Je dois en conclure qu ' i l s sont d ' un blanc 
pu r ; j e me rappelle cependant que ce lu i q u i m 'a 
é t é d o n n é comme u n œ u f de c é r y l e pie avait 
u n f o n d clair à taches f o n c é e s . 

D ' u n des trous que f o u i l l a T r i s t r a m , sor t i t u n 
rat avec six pet i ts . 

Pendant celte visi te , les parents se tenaient 
p e r c h é s dans les bosquets de lauriers-roses, sur 
la r ive , volaient de tous c ô t é s , et poussaient des 
cris d'angoisse. 

Je ne sais quels ennemis le c é r y l e pie a à 
redouter . Jamais j e n 'en ai vu q u i fussent at
t a q u é s par un rapace, et j e ne connais pas d'au 
t r è s an imaux que l ' e spèce ai t à c ra indre . 
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L E S H A L C Y O N I D É S — HALCYONES 

Die Lies te, the australian Kingfishers. 

C a r a c t è r e s . — Les ha lcyonidés suivent les 
a lcéd in idés de si p r è s , que beaucoup de natura
listes les rangent parmi ces derniers à titre de 
sous-famille ou t r i b u . Cependant, un examen 
attentif fa i t découvr i r chez les ha lcyonidés de 
telles par t icu la r i tés qu'on est conduit à re
conna î t r e leur i n d é p e n d a n c e . Au premier abord, 
dé jà , ils se distinguent des a lcédin idés par la 
conformation plus parfaite de leurs organes de 
locomotion aé r i enne . Leur bec, dans son en
semble, est encore celui des a lcéd in idés , mais i l 
est plus large ; leurs pattes sont plus fortes, leurs 
tarses plus élevés. Leur plumage est moins s e r r é , 
et n'a pas le lustre que p ré sen te celui des mar
t i n s - p ê c h e u r s ; cependant i l a aussi de très-vives 
couleurs et quelques espèces , m ê m e , peuvent ê t re 
r angées parmi les plus beaux de tous les oiseaux. 
L 'on pourrai t cons idé re r les ha l cyon idés comme 
établ issant une transit ion entre les a lcéd in idés 
et les buccon idé s : leurs ca rac tè res participent 
autant de ceux-ci que de ceux-là . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A f r i q u e , 
le sud de l 'Asie, l 'Australie et les îles s i tuées 
entre ces continents, sont la patrie des halcyo- \ 
n idés . Us font absolument défau t en Europe et 
en A m é r i q u e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Tous sont 
plus ou moins des oiseaux sylvicoles,et la moins 
grande partie d'entre eux montre une p r é f é r e n c e 
pour le voisinage de l'eau. Quelques-uns pè 
chent à la façon des mar t i n s -pêcheu r s ; la plupart 
se rapprochent des barbus par les m œ u r s . P lu 
sieurs espèces vivent dans les endroits les plus 
secs, mais pa r semés d'arbres; ceux-ci semblent 
ê t re indispensables à leur existence. 

Sous le rapport des organes du vol, les halcyo
nidés sont plus parfaits que les a lcéd in idés : leur 
vol est léger , facile, é légant , et rappelle celui 
des ce r th i idés . P e r c h é s sur quelque l ieu élevé, ils 
foui l len t tous les environs d'un œil attentif, et 
fondent sur leur proie dès qu'ils l ' ape rço iven t , 
pour revenir ensuite à leur p r emiè re place. A 
terre, ils sont mal à l'aise et ne peuvent g u è r e 
mieux marcher que les oiseaux de la famil le 
p r é c é d e n t e . Ils leur sont de beaucoup in f é r i eu r s 
quant à la facu l té de capturer leur proie dans 
l'eau ; quelques espèces seules, et encore excep
tionnellement, plongent pour prendre des pois
sons ou d'autres animaux aquatiques. Leur voix 

est p e r ç a n t e , assez s i n g u l i è r e ; leurs cris sont dif
ficiles à t raduire . 

Quant à leur intelligence, je ne puis porter de 
jugement géné ra l . Les espèces que j ' a i pu obser
ver vivantes ne m'ont pas paru bien douées sous 
ce rappor t ; elles montraient une confiance et une 
lourdeur qui ne permettent pas de conclure à 
une bien grande dose d'intelligence ; j'avouerai 
cependant que j ' a i r e n c o n t r é des exceptions 

Les ha l cyon idés se nourrissent d'insectes, sur
tout de sauterelles et de gros co léoptè res ; les 
grandes espèces mangent en outre des crustacés 
et de petits ve r t éb rés . Quelques-unes ont la ré
putation de d é t r u i r e des serpents; d'autres, au 
contraire, sont accusées de pi l ler les nids» Sous 
le rapport de la vorac i té , i l faut les mettre à côté 
des a lcéd in idés . 

Leur mode de reproduction d i f fère de celui des 
espèces de la fami l le p r é c é d e n t e . La plupart 
nichent dans des troncs d'arbres, quelques-uns 
dans des trous c reusés naturel lement dans la 
terre ou dans le roc ; tous construisent un nid, 
plus ou moins parfai t . Les couvées sont peu 
nombreuses, elles œ u f s sont d 'un blanc brillant. 

C a p t i v i t é . — Les ha l cyon idés supportent fa
cilement la c a p t i v i t é ; ils s'habituent vite au ré
gime qu'on peut leur donner. Mais, en cage, 
avouons-le, ils sont plus extraordinaires qu'inté
ressants, et jamais ils ne contractent ami t ié avec 
l ' homme; on ne peut les amener à reconnaître 
leur m a î t r e et à l u i t é m o i g n e r des sentiments 
d'affection. 

LES IIALCYONS —HALCYON. 

Die Baumlieste. 

C a r a c t è r e s . — Les halcyons ont u n bec long, 
droi t , large, r e c o u r b é en haut chez quelques es
p è c e s ; des pattes courtes, sans ê t r e faibles; des 
ailes de moyenne longueur, arrondies, la troi
s i ème r é m i g e é tan t la plus longue, mais ne dé
passant pas de beaucoup la q u a t r i è m e et la cin
q u i è m e ; une queue relativement courte et ar
rondie. 

LU ALCYON A VENTRE ROUX — HALCYON 
RUFIVENT1US. 

Der Baumliest. 

Caractères. — L'halcyon à ventre roux a le 
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dos n o i r , et le ventre b r u n - c h â t a i n ; la t ê t e , la 
partie p o s t é r i e u r e et les parties l a t é r a l e s du cou 
d 'un gris c e n d r é ; le bas d u dos, les sus-caudales, 
la queue, une grande tache sur l 'a i le , d 'un b r u n 
ver t ; la gorge d 'un blanc pur , la po i t r ine d 'un 
blanc sale, la l igne naso-oculaire noi re . Vues en 
dessous, les ailes sont brun-rouge, r ayées de 
blanc en travers, avec la pointe des r é m i g e s 
noire . L a queue p r é s e n t e les m ê m e s couleurs à 
sa face i n f é r i e u r e . L ' œ i l est b r u n , le bec et les 
pattes sont rouges. Cet oiseau a 26 cent, de l o n g ; 
la l ongueurde l ' a i l e estde p r è s de 10 cen t . , celle 
de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L nalcyon à 
ventre roux a é t é d é c o u v e r t dans l ' A f r i q u e occi
dentale; plus l a rd , on l'a s i g n a l é dans les î les d u 
Cap-Vert , et dans toute l ' A f r i q u e centrale, j u s 
que vers l 'Abyssinie. Je l 'a i souvent o b s e r v é 
dans les f o r ê t s du Soudan or ienta l . 

M œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . — Autan t que 
je me le rappelle, j ' a i presque tou jours vu ce 
s ingul ier oiseau sol i ta i re ; parfois , cependant, j ' e n 
ai r e n c o n t r é un grand nombre dans un d is t r ic t 
t r è s - r e s t r e i n t ; g é n é r a l e m e n t , i l m'a paru plus 
c o m m u n dans les alluvions du N i l que dans les 
f o r ê t s des steppes ; mais pendant la saison des 
pluies, i l se mont ra i t par tout . Dans certains mo
ments, je n'en ai a p e r ç u aucun , d ' o ù je conclus 
que ce doit ê t r e u n oiseau voyageur. 11 ne niche 
p e u t - ê t r e pas dans le Soudan ; i l n'y serait que 
de passage, et en par t i ra i t a p r è s avoir m u é . Tous 
ceux que j ' a i t u é s , au mi l i eu de septembre, 
é t a i e n t dans la p é r i o d e de la m u e . 

Par ses allures, l 'halcyon à ventre roux rap
pelle les c e r t h i i d é s et les m u s c i c a p i d é s . I l vole 
tout le j o u r , partant d 'une m ê m e branche, 
et y revenant tant q u ' i l peut faire une chasse 
heureuse et que r i en ne vient le t rouble r . Ce 
n'est pas là signe d ' i n c a p a c i t é , mais bien de 
paresse et d ' i n d i f f é r e n c e . L ' h o m m e ne l 'effa
rouche en aucune f a ç o n ; i l le c o n s i d è r e , au 
contra i re , avec la plus grande t r a n q u i l l i t é , aussi 
n'est-il pas d i f f i c i l e à t i rer . Le manque-t on, c'est 
tout au plus s ' i l s'envole pour aller se poser sur 
un arbre vo is in . 

11 semble se n o u r r i r exclusivement de saute
rel les; à certaines é p o q u e s , du moins , ces 
insectes f o r m e n t tous ses repas. 11 ne m é p r i s e 
pour tan t pas les c o l é o p t è r e s q u i volent autour 
des mimosas en f leur , et happe au passage les 
papi l lons q u i se j ouen t t rop p r è s de l u i . Bol le 
t rouva dans l 'estomac d 'un halcyon d ' e s p è c e 
voisine, des f ragments de l é z a r d s , ce qu i laisse 
à penser que cet oiseau chasse aussi les reptiles. 

J . Verreaux parle de son mode de reproduc
t ion . Ses observations à vra i dire ont p o r t é sur 
une autre e s p è c e , mais on peut , j e crois, les 
appl iquer aussi à celle dont i l est i c i quest ion. 
La saison des amours a l ieu en octobre et no
vembre. L'oiseau niche dans un t ronc d'arbre 
c reux ; chaque c o u v é e est de t rois œ u f s arrondis , 
d 'un blanc b r i l l a n t . Les deux parents les couvent 
a l te rna t ivement ; mais une fois que les petits 
sont éc los , le p è r e semble se charger seul de 
leur é d u c a t i o n . 

LES TODIRAMPHES — TODIRAMPHUS. 

Die Waldliesle. 

C a r a c t è r e s . — Les todiramphesse d i s t inguent 
des halcyons par u n bec plus large et plus cour t , 
et des ailes plus longues, dont la d e u x i è m e r é 
mige éga le presque la t r o i s i è m e en longueur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre ha
bite sur tout l 'Océan ie , c ' e s t - à - d i r e l 'Aus t ra l i e et 
les grandes î les du sud de l 'Asie . Quelques rares 
e spèces seulement le r e p r é s e n t e n t aux Indes. 

LE TODIRAMPHE A TETE VERTE — TOD1R l.Ul'UUS 
CIILOROCEPUALUS. 

Der Waldliest. 

C a r a c t è r e s . — Je choisis comme type de ce 
genre, le todi ramphe à lê te verte, des m œ u r s 
duquel Bernstein nous a d o n n é une excellente 
descr ip t ion. C'est u n des plus beaux oiseaux du 
groupe. 11 a toute la par t ie s u p é r i e u r e du corps 
verte, la partie i n f é r i e u r e b lanche ; une l igne 
naso-oculaire noire , s é t e n d a n t j u s q u ' à la nuque 
en fo rme de co l l i e r ; une tache sur les c ô t é s du 
f r o n t , et une l igne q u i marque la nuque , d 'un 
blanc sale; l 'œi l j a u n â t r e ; la mandibule s u p é 
r ieure n o i r e , l ' i n f é r i e u r e noi re à la po in t e , 
b l a n c - j a u n â t r e à la base. Cet oiseau a 25 cent. 
de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 12 cent. , 
celle de la queue de 8. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Dans toute 
la part ie occidentale de Java, d i t Bernste in , le 
todiramphe à t ê t e verte est l ' e s p è c e de ce genre 
la plus commune . 11 îf y a pas une r i v i è r e , pas u n 
ruisseau, dont les rives ne soient h a b i t é e s par 
cet oiseau, si toutefois elles ne sont pas c o m p l è 
tement d é p o u r v u e s d'arbres ou de buissons. 
D 'ord ina i re , on le voi t fixé sur une branche o u 
sur une pierre , au-dessus de la surface de l 'eau, 
at tendant que monte quelque pet i t poisson ou 
quelque insecte. I l prend les insectes avec 
h a b i l e t é , et revient se percher à son poste 
d'observation pour les manger. Quand i l traverse 
un pays d é c o u v e r t , pour se porter d 'un ruisseau 
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à un autre, i l vole en ligne droite, en battant 
p r é c i p i t a m m e n t des ailes. De temps à autre, i l 
s ' a r rê te sur un arbre pour se reposer. Alors, i l 
fai t souvent entendre son c r i , clair, p e r ç a n t , que 
l'on peut à peu p rès rendre par le nom que 
les Malais ont donné à l'oiseau : kakch. A son vol 
et à son c r i , on peut dé jà de très- loin r econna î t r e 
ce todiramphe. 

« Aux environs de Godok coule un petit 
ruisseau, au fond d'un ravin à parois hautes et 
e sca rpées ; c'est là que j ' a i vu f r é q u e m m e n t les 
nids du todiramphe à tête verte. Ces nids sont 
déposés le plus souvent dans une simple d é p r e s 
sion du sol, p ro tégés par la saillie de quelque 
pierre, ou bien ils sont é tabl is dans des crevasses 
horizontales. Le fond en est f o r m é de quelques 
feuilles sèches et d'un peu de mousse; sur ce 
l i t reposent trois ou quatre œ u f s , blancs, peu 
bril lants, ordinairement salis de boue, et ne re
couvrant leur couleur pr imi t ive que par le la
vage. 

LES CYANALCYONS — CYANALCYON. 

Die Blauliesle. 

Caractères. — Les cyanalcyons, ou halcyons 
bleus, ne se distinguent guè re des halcyons pro
prement dits que par la beau té de leur plumage, 
dans lequel le bleu domine. 

LE CYANALCYON DE MAC LEAG — CYANALCYON 
MACLEAGI. 

Der Blauliest. 

Caractères. — Le cyanalcyon de Mac Leag ou 
bleu, a le sommet de la tê te d 'un bleu n o i r ; le 
dos et le manteau bleu-d'azur; les ailes et la 
queue noires, m a r q u é e s de bleu- indigo; toute 
la face in fé r ieure du corps, la port ion basilaire 
des r é m i g e s primaires et secondaires, un collier 
entourant le cou et une tache a l longée en ar
r ière des narines, blancs; l 'œil brun f o n c é , le 
bec noir ; les tarses g r i s - n o i r â t r e . La femelle a 
des couleurs moins vives; son collier blanc n'est 
pas continu ; l 'espèce a 19 cent, de long ; la lon
gueur de l'aile est de 8 cent., celle de la queue 
de près de 6. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « Dans 
toute l 'Austral ie, d i t Gould, i l n'y a aucun mar
t in -pêcheur , aucun ha lcyon idé comparable en 
beauté à celui qui porte le nom de Mac Leag. 
Son plumage splendide semble indiquer un c l i 
mat plus chaud que celui de la Nouvelle-Galles 
du Sud, et cela semble conf i rmé par ce fai t , que 

cet oiseau se rencontre j u s q u ' à l ' e x t r ê m e nord 
du continent australien. Comme les autres hal
cyonidés , i l est rare p rès des cours d'eau; i l re
cherche p lu tô t les grandes fo rê t s , dans Tinté? 
rieur du pays; aussi, à Port-Essington est-if 
connu sous le nom d'oiseau de la forêt. D'ordi
naire, on le rencontre par paires, quelquefois i l 
est solitaire. 

a I I se nour r i t de petits reptiles, d'insectes 
et de larves. Son cr i est bref, l ancé avec force: 
on peut le rendre p a r p « pi. 

«11 se reprodui t en novembre et décembre. 
I l niche dans le creux d'un tronc d'arbre, ou dans 
une de ces f o u r m i l i è r e s qu i sont une des curio
sités de ces c o n t r é e s . Le n i d est facile à décou
vr i r , car, dès que l 'on s'en approche, le cyanal
cyon vole avec anx ié t é et pousse des cris plaintifs. 
Chaque couvée est de trois ou quatre œufs , d'un 
blanc de perle. » 

LES PARALCYONS ou MARTINS -
C H A S S E U R S — PARALCYON. 

Die Riesenlieste. 

Caractères. — Les paralcyons, nommés aussi 
martins-chasseurs (dacelo), halcyons géants, sont 
carac té r i sés par leur grande taille ; leur bec gros, 
long et épa i s , à base large et aplatie, à arête dor
sale droi te , à pointe c o m p r i m é e la té ra lement et 
l é g è r e m e n t r e c o u r b é e en crochet par-dessus la 
mandibule i n f é r i e u r e ; leurs tarses sont courts, 
mais fo r t s ; leurs doigts longs et assez épais; 
leurs ailes de longueur moyenne, obtuses, la 
seconde r é m i g e é t a n t un peu plus courte que 
la t r o i s i ème , qui est la plus longue ; leur queue 
est large, et de longueur moyenne ; leur plumage 
est abondant, l â che , de couleur peu voyante. 

LE PARALCYON GÉANT - PARALCYON GIGAS. 

Der Jdgerliest, der Riesenfischer. 

Le paralcyon ou martin-chasseur géant (fig. 38) 
est l ' espèce la plus connue de toutes celles qui 
sont propres au continent australien. Non-seu
lement i l attire i m m é d i a t e m e n t l 'attention de 
l ' E u r o p é e n qu i met le pied sur le sol de la 
Nouvelle-Hollande, mais encore i l a é té souvent 
a m e n é en Europe, et i l figure au jourd 'hu i dans 
toutes les collections importantes. 

C a r a c t è r e s . — I l a le dos b r u n f o n c é , le ven
tre f a u v e - b l a n c h â t r e sale, le bas du dos et les 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes bleus, les sus-
caudales d 'un rouge b r u n , b o r d é e s de noir ; les 
plumes de la t ê te longues et pointues, rayées de 
brun le long de la tige ; l 'oreil le s u r m o n t é e do 
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plumes soyeuses, noires ; les r é m i g e s pr imai res 
d 'un b r u n n o i r , blanches à la base; les rectrices 
d 'un rouge b r u n , r a y é e s de n o i r ; les externes, 
dans la plus grande par t ie de leur é t e n d u e , la 
pointe et les barbes internes des autres b lan
c h â t r e s . La femel le a des couleurs bien moins 
vives et moins t r a n c h é e s . L e paralcyon g é a n t a 
de 47 à 50 cent, de long , et plus de 66 cent. 
d 'envergure ; la longueur de l 'ai le est de 22 cent. , 
celle de la queue de 19 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s 
Gould, le paralcyon g é a n t ne se rencontre n i à 
la Terre de V a n - D i é m e n , n i dans l 'Aus t ra l ie oc
cidentale; i l semble habi ter exclusivement le 
sud-est de la Nouvel le -Hol lande , la langue de 
terre entre le golfe de Spenser et la baie de M o -
reton. 11 n'est l ié à aucun habi ta t de Tasmanie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les pre
miers naturalistes q u i ont v i s i t é l 'Aus t ra l ie si
gnalent d é j à le paralcyon g é a n t , mais ce ne sont 
g u è r e que les auteurs r é c e n t s , et Gould en par
t i cu l ie r , q u i nous ont bien fai t c o n n a î t r e son 
genre de v ie . « C'est un oiseau, d i t Gould , que 
tout voyageur, t ou t habi tant de la Nouvelle-Gal
les du Sud doi t c o n n a î t r e . I l a t t i re l 'a t tent ion 
non-seulement par sa tai l le , mais encore par sa 
voix s i n g u l i è r e . En outre , lo in d ' ê t r e c ra in t i f , on 
le voi t accourir p r è s de tout ce q u i excite sa cu
r i o s i t é . I l v ient souvent se placer sur l 'arbre au 
pied duquel le voyageur a é tab l i son campement, 
et i l examine gravement comment i l a l lume son 
feu , comment i l p r é p a r e son repas. D 'ordinai re , 
on ne remarque sa p r é s e n c e que lo rsqu ' i l f a i t 
entendre sa voix , consistant en une sorte de r i 
canement rauque. Ce c r i est te l lement s ingul ier , 
q u ' i l est m e n t i o n n é par tous les auteurs qu i ont 
é c r i t sur la Nouvelle-Galles du Sud. Caley d i t que 
l 'on entend son r icanement de t rès - lo in , et que 
c'est sans doute ce q u i l u i a fa i t donner son nom 
populaire de Jean le Rieur » « Le c r i de cet o i 
seau, assure le capitaine Stur t , semble un c h œ u r 
d'esprits sauvages, i l effraye le voyageur qui se 
c ro i t en danger, on d i r a i t un g é n i e malfaisant, 
r iant de son malheur. » « Ce s ingul ier r icanement , 
d i t à son tour Bennet t , commence par des sons 
peu é levés , et se t e rmine par des notes fortes et 
hautes; on l 'entend souvent dans toute la co
lonie . 11 re ten t i t au c r é p u s c u l e , ou lorsque le 
solei l s ' incline fo r t ement à l 'ouest: c'est un bon
soir q u ' i l adresse à la nature. » U n v ie i l habitant 
des bois dans ses Promenades d'un naturaliste, 
s 'exprime encore plus p o é t i q u e m e n t . « Une 
heure avant le lever d u solei l , le chasseur est 
r éve i l l é par des cris sauvages, comme ceux d'un 

essaim d'esprits farouches qu i l ' entoureraient en 
poussant des clameurs et des r icanements. C'est 
le chant du m a t i n de Jean le Rieur, par lequel i l 
annonce à ses compagnons l 'approche du j o u r . 
A m i d i , on entend les m ê m e s cr is , et quand le 
soleil d i s p a r a î t à l 'occident , ils retentissent de 
nouveau dans toute la f o r ê t . Je n 'oubl ie ra i j amais 
la p r e m i è r e n u i t que j e passai en Aus t ra l ie , à la 
belle é t o i l e . A p r è s u n sommei l a g i t é , j e me r é 
vei l la i à la pointe du j o u r , mais i l me f a l l u t un 
certain temps pour me rappeler où je me t r o u 
vais, tant é t a i t grande l ' impression que faisaient 
sur m o i des b ru i t s i n a c c o u t u m é s . Le c r i in fe rna l 
du paralcyon g é a n t se m ê l a i t au s i f f lement de la 
pie , au chant rauque de la grande poule pat tue, 
aux clameurs discordantes de mi l l i e r s de perro
quets, et le tout se fondai t dans un ensemble 
te l lement s ingul ier , qu 'on ne peut le d é c r i r e . 
Depuis , j ' a i souvent entendu ce m ê m e concer t , 
mais jamais i l ne m'a p rodu i t la m ê m e impres 
sion. Le Jean le Rieur est l 'hor loge de l 'habi tant 
des bois; bien l o i n d ' ê t r e c ra in t i f , cet oiseau 
semble aimer la s o c i é t é ; aussi v i e n t - i l demeu
rer au voisinage des tentes ; sa f a m i l i a r i t é , et, plus 
encore, la guerre q u ' i l f a i t aux serpents, le ren
dent pour les habitants des bois un oiseau s a c r é . » 

A u rapport de Gould , on t rouve le paralcyon 
g é a n t dans les buissons épa i s du long de la c ô t e , 
aussi bien que dans les f o r ê t s é l evées des mon
tagnes. Nul le part , cependant, i l n'est t r è s - r é 
pandu. On le voi t pa r tou t ,ma i s par tout sol i ta i re . 

Ses al iments sont va r i é s , et tous t i r é s du r è g n e 
an imal . I l semble p r é f é r e r les rept i les , les i n 
sectes, les c r u s t a c é s . C'est avec une v é r i t a b l e 
rage q u ' i l f ond sur les l é z a r d s , et souvent on le 
voi t revenir à son perchoir , u n serpent dans le 
bec. « Une fois , d i t le v i e i l hab i tan t des bois , 
je vis deux Jean-Rieurs p e r c h é s sur une branche 
mor te d 'un v ie i l arbre, et de là s ' é l a n c e r de temps 
à a u t r e à terre. I ls avaient t u é un serpent, comme 
je m'en a p e r ç u s plus ta rd , et leur bab i l , leur r i 

canement t é m o i g n a i e n t toute la jo ie qu ' i l s avaient 
de ce s u c c è s . Je ne sais s'ils mangent les ser
pents; en fa i t de reptiles, je n 'a i jamais t r o u v é 
que des l é z a r d s dans l 'estomac de ceux que j ' a i 
ouverts. » Le paralcyon g é a n t chasse aussi les 
petits m a m m i f è r e s ; Gould , un j o u r , en tua u n 
pour voir ce q u ' i l por ta i t dans son bec, et cons
tata que c 'é ta i t un pet i t marsup ia l . On peut 
penser q u ' i l n ' é p a r g n e pas les petits oiseaux, et 
q u ' i l p i l le les nids. 

Le paralcyon g é a n t p a r a î t pouvoir se passer 
d'eau. On le rencontre , comme j e l 'a i d i t , dans 
les f o r ê t s les plus arides, et ceux que l 'on a g a r d é s 



L E S L E V I R O S T R E S . 

' ë Ë ê l 

Fig. 38. Le Paralcyon géant 

en capt ivi té ne semblaient pas r éc l amer d'eau, 
n i pour boire n i pour se baigner. 

La saison des amours a lieu en août et septem
bre. Le mâle et la femelle cherchent pour nicher 
un t rou convenable, dans quelque tronc d'arbre 
à gomme. C'est dans ce trou que la femelle 
pond ses œufs , qui sont d'un blanc de perle su
perbe. Une fois les petits éclos, les parents dé 
fendent avec courage l 'ent rée de leurs demeures ; 
ils attaquent quiconque veut enlever leur pro
gén i tu re , et l u i font souvent des blessure? dan
gereuses. 

C a p t i v i t é . — « La p r e m i è r e chose qui me 
sauta aux yeux à mon arr ivée à Londres, raconte 
le vieil habitant des bois, ce f u t un Jean le Rieur, 
e n f e r m é dans une petite cage. Jamais je n'ai vu 
un être plus misé rab le , plus à plaindre, que ne 
r é l a i t mon pauvre ami, qu i avait dû é c h a n g e r 
l 'air l ibre de ses forêts natales contre les b rou i l 
lards épais de la Babylone moderne. » Cette 

plainte du vieil habitant des bois est fondée ; 
les oiseaux de la Nouvelle-Hollande arrivent 
chez nous dans un bien triste é t a t ; mais leur 
sort u l t é r i eu r est cependant moins mauvais qu'il 
ne semble le croire. Les paralcyons captifs eux-
m ê m e s sont lâ pour en t é m o i g n e r . Ce ne sont 
pas des animaux diff ici les à entretenir ; ils se 
contentent d'une nourr i tu re t r è s - s i m p l e : de 
morceaux de viande g r o s s i è r e m e n t coupés , de 
souris etde poissons. Leur donne-t-on une grande 
cage, ils ne tardent pas à retrouver toute leur 
ancienne gaie té et se comportent tout comme 
dans leur patrie. D'ordinaire, ils se tiennent tran
quilles, à la place la mieux a p p r o p r i é e de leur 
cage, et si on en a deux dans la m ê m e loge on 
les voit presque constamment se r rés l 'un contre 
l 'autre. Leur tenue est fo r t s i n g u l i è r e ; leur tête 
semble po r l ée par les é p a u l e s , tou t leur cou est 
r e n t r é , et leur plumage est tombant . De temps 
à autre, l 'un d'eux hér i s se les plumes de la tête, 
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Fig. 39. Le Jacamar vert (p. 155). 

de m a n i è r e à la faire p a r a î t r e double de ce 
qu 'el le est r é e l l e m e n t ; par moments , ils ho
chen t la queue. M a l g r é ces mouvements , le pa
ra lcyon semble paresseux et indolent , mais ce 
n'est là qu 'une apparence. I l su f f i t , pour s'en 
convaincre, de regarder ses yeux b r i l l an t s et r u 
s é s ; on vo i t de suite que l 'oiseau inspecte cont i
nue l lement tou t ce q u i est à p o r t é e de sa vue et 
que r i e n ne l u i é c h a p p e . 

M ê m e en c a p t i v i t é , le paralcyon g é a n t mont re 
le m ê m e sent iment du temps que dans les fo rê t s 
de l 'Aus t r a l i e ; i l ne crie qu 'aux heures que nous 
avons s i g n a l é e s plus haut . Cependant, quand 
quelque chose le f rappe p a r t i c u l i è r e m e n t , i l f a i t 
entendre sa vo ix . Une fois h a b i t u é à son m a î t r e , 
i l le salue de son c r i . 

Les paralcyons g é a n t s les plus a p p r i v o i s é s que 
j ' a ie vus ,sontceuxdu Jard in zoologique deDresde. 

I ls son tpour le connaisseur une preuve de l ' i n 
te l l igence parfai te des soins à donner aux ani
maux , que p o s s è d e m o n honorable c o l l è g u e et 
ami S c h œ p f ï . L a vue de leur m a î t r e est pour ces 
oiseaux un é v é n e m e n t . Le repos r ê v e u r où ils 
sont p l o n g é s f a i t place a u s s i t ô t à la plus vive 
exci ta t ion . « Dès que j e me mon t r e , m ' a r a c o n t é 
m o n a m i , ces oiseaux me saluent par leurs c r i s ; 

B R E H M . 

si j ' en t r e dans la cage, ils viennent voler sur 
mon é p a u l e et sur ma m a i n , et i l me f a u t les en
lever de force pour m 'en d é b a r r a s s e r ; ils ne me 
qui t tent pas volonta i rement . Si j e me p r o m è n e 
p r è s de la cage, ils me suivent en vo lan t , lors 
m ê m e que j e n 'a i pas l ' a i r de m 'occuper d 'eux. » 
E t pour me prouver la v é r i t é de son r é c i t , 
S c h œ p f f me conduis i t à cette cage, et j e fus m o i -
m ê m e t é m o i n et admira teur de leur f a m i l i a r i t é . 
Ces paralcyons g é a n t s vivent avec des h é r o n s , 
des porphyr ions et des ib i s , dans la plus parfai te 
ha rmonie , ou plutôt" ils ne semblent n u l l e m e n t 
s ' i n q u i é t e r de leurs compagnons de c a p t i v i t é . 
I l n 'en serait pas de m ê m e avec de petits oiseaux, 
car ils sont t r è s - v o r a c e s . Quelque amour q u i 
r è g n e entre les deux sexes d u m ê m e couple, la 
discorde se met entre eux, d è s q u ' i l s'agit d 'une 
proie . Une souris vivante f u t saisie par eux avec 
rage, et a s s o m m é e cont re une b ranche ; une 
autre eut le m ê m e sort. Puis , chacun des deux 
oiseaux saisit la v i c t ime , la t i r a à l u i v ive 
ment , en h é r i s s a n t les plumes de la t ê t e . Us se 
l a n ç a i e n t des regards f a rouches , j u s q u ' à ce 
qu ' en f in l ' un d'eux e û t d é f i n i t i v e m e n t soustrai t 
la souris aux atteintes de son c o n j o i n t , en 
l 'avalant. 

I V - 331 
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L E S T A N Y S I P T È R E S — TANYSIPTERA. 

Die Paradieslieste, the ternate Kingfishers. 

Caractères. — Les tanysiptères, ou halcyons 
de paradis, se distinguent des autres ha lcyon idés 
par leurs rectrices méd ianes a l longées . Ils ont le 
bec relativement court, mais toujours plus long 
que la t ê t e , conique, large et aplati à la base, 
élevé au mi l ieu , à a rê te dorsale presque droite, 
à mandibule in fé r i eu re se recourbant en haut; 
des ailes obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e é t an t 
la plus longue; la queue longue, t r o n q u é e , avec 
les deux rectrices m é d i a n e s beaucoup plus al
longées que les la téra les , et pourvues de barbes 
t r è s -cour tes , qu i , chez certaines espèces , augmen
tent r é g u l i è r e m e n t de longueur à mesure qu'elles 
se rapprochent de la pointe; chez d'autres, les 
barbes n'augmentent q u ' à par t i r de la d e r n i è r e 
m o i t i é de la plume. 

LE TANYSIPTERE SYLVIE—TANYSIPTERA SYLVIA. 

Der Paradiesliest, the ternate Kingfisher. 

Caractères. — Le tanysiptère sylvie, la plus 
belle espèce de ce genre, a le haut de la t ê t e , les 
ailes et les c inq rectrices externes d 'un bleu v i f ; 
les joues, la partie pos t é r i eu re du cou et le man
teau noirs; une tache tr iangulaire entre les deux 
épau les ; le croupion et les deux longues rec t r i 
ces m é d i a n e s d'un blanc pur ; toute la face i n f é 
rieure du corps roux-cannelle ; le bec et les pattes 
rouges. Ce bel oiseau a 28 cent, de l o n g ; la lon
gueur de l'aile est de 10 cent., celle de la queue 
de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Jusqu'ici , 
d i t Gould, on n'a r e n c o n t r é ce superbe oiseau 
que sur les côtes nord de la Nouvelle Hollande. 
Le cap York est la locali té qu ' i l habite, et i l doit 
y ê t re abondant, car dans ces derniers temps, 
beaucoup de peaux ont é té appor t ées en Europe. 
Mac Gillivray m'a d i t que cet oiseau é ta i t t rès -
commun dans toutes les fo rê t s épaisses des en
virons du cap Y o r k , et qu ' i l se t ient surtout dans 
les petites c la i r iè res , qui sont riches en insectes. 

D'autres espèces de ce genre, le t anys ip tè re 
dea (tanysiptera dea) et le tanys ip tè re nymphe 
(tanysiptera nympha) vivent dans la Nouvelle 
Guinée , aux Moluques et aux Philippines. 

IHteurs, habi tudes et r é g i m e . — « Son su
perbe plumage le fai t facilement remarquer, 
quand i l s 'é lance hors de la forê t et y retourne 
en glissant dans l 'air , rapide comme une flèche. ' 

Jamais i l ne se pose à terre ; d 'ordinaire, i l per
che à découver t sur une branche horizontale, ou 
sur une liane; de là, i l examine tous les environs, 
et s 'é lance sur les insectes qui s'approchent de 
l u i , pour revenir ensuite à la place q u ' i l vient de 
quitter. On peut rendre son cr i par wi wi wi; i l 
le fai t entendre ordinairement quand i l est per
c h é . Cet oiseau est c ra in t i f et m é f i a n t , et i l faut 
au chasseur une grande patience pour s'en rendre 
possesseur. On est souvent obl igé de le poursuivre 
pendant plus d'une heure, avant de pouvoir le 
t i rer . D 'après le dire des i nd igènes , i l pond trois 
œuf s blancs, dans une cavité q u ' i l se creuse dans 
une des grandes f o u r m i l i è r e s du pays. » 

LES SYMÉS — SYMA. 

Die Sdgerlieste, the Sawer-Halcyons. 

Caractères. — Les symés ou halcyons-scies, par 
lesquels nous terminerons la famil le des halcyo
n idés , ont un bec mince, long, large à la base; 
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à bords, dans les deux 
tiers de leur longueur, hé r i s sés de petites dents 
nombreuses, fortes, d i r igées en a r r i è r e , écartées 
dans leur m i l i e u ; la mandibule supé r i eu re , ter-

• m i n é e par une longue pointe, et dépassant de 
beaucoup l ' i n f é r i e u r e ; les ailes courtes, avec les 
t r o i s i è m e et q u a t r i è m e r é m i g e s égales entre 
elles et plus longues que les autres ; une queue 
de longueur moyenne, et t r è s - a r rond i e , les deux 
rectrices externes é t a n t t r è s - c o u r t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les deux es
pèces de ce genre habitent la Nouvelle-Guinée 
et le nord de l 'Austral ie . 

LE SY1IÉ A BEC JAUNE — SYMA FLAVIROSTRIS» 

Der Poditti, the Poditti 

Caractères. — Le symé à bec jaune, ou poditti 
| des ind igènes , a le sommet de la t ê t e , le cou, le 
j dos, la r ég ion auriculaire et les cô tés du cou d'un 
j roux cannelle ; les ailes vert sale ; le croupion et la 

queue b leu -ve rdâ l re ; la gorge et le ventre fauve-
b l a n c h â t r e , le reste de la face i n f é r i e u r e du corps 
b r u n - j a u n â t r e ; au bas du cou un coll ier noir, 
é t ro i l , in te r rompu en a r r i è r e ; le bec rouge pâle, 
avec l ' a rê t e dorsale b run -no i r . Le podi t t i a 20 
cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 7 cent.» 
celle de la queue de 6. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 
habite la riche p é n i n s u l e du cap Y o r k , qui semble 
posséder une faune toute spéc i a l e . 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les lignes 
suivantes de Mac Gill ivray renferment tout ce que 



L E J A G A M A R V E R T . 155 

Gould putapprendre des m œ u r s de cet h a l c y o n i d é . 
« Le poditti, c o m m e l 'appel lent les i n d i g è n e s , 
semble ê t r e rare ; car, m a l g r é toute l ' ac t iv i t é de 
nos recherches, nous ne p û m e s nous en p rocure r 
plus de quatre ou c i n q ind iv idus . Comme le ta
n y s i p t è r e , i l habi te les f o r ê t s , tandis que son 
c o n g é n è r e , le to ro lo ro (syma torotoro) de la 
N o u v e l l e - G u i n é e , v i t dans les mangroves. Pour 
m o i , j e n 'en ai v u q u ' u n seul v ivant : c ' é t a i t dans 
un groupe d'arbres é levés , au pied desquels 

poussaient des buissons t r è s - s e r r é s , et au b o r d 
d ' un pet i t cours d'eau. A son c r i , que nos na tu
rels reconnurent c o m m e celu i du p o d i t l i , trois 
ou quatre de nous s ' a v a n c è r e n t ; i l f a l l u t attendre 
d ix minutes au moins avant de pouvoir le t i r e r ; i l 
é t a i t p e r c h é à une grande hauteur , hors de por
tée pour d u pet i t p l o m b . I l f u t a t t e in t . Les i n d i 
g è n e s nous a s s u r è r e n t que cet oiseau n iche 
comme le t a n y s i p t è r e , et pond des œ u f s blancs. » 

L E S G A L B U L I D E S — GALBULAE. 

Die Glanzvôgel, 

Les galbulidés, auxquels Cabanis donne le nom i 
d'Agornithes (oiseaux paresseux), peuvent ê t r e j 
r e g a r d é s comme les r e p r é s e n t a n t s des c e r t h i i d é s 
dans le Nouveau-Monde; mais on peut admettre 
aussi qu ' i l s f o r m e n t t rans i t ion entre les c e r t h i i 
d é s , les a l c é d i n i d é s ou les h a l c y o n i d é s et les 
b u c c o n i d é s , tant ils p r é s e n t e n t de c a r a c t è r e s 
communs aux uns et aux autres. Beichenbach 
en fa i t des c e r t h i i d é s ; Burmeis te r les regarde 
comme une t r i b u des b u c c o n i d é s , et Cabanis les 
rapproche aussi de ceux-ci. 

C a r a c t è r e s . — Les g a l b u l i d é s ont le corps 
a l l o n g é ; le bec long , d ro i t , haut , à a r ê t e enve
l o p p é e à la base de plumes soyeuses, raides, plus 
ou moins longues, d i r i g é e s en avant; des pattes 
faibles, petites, p a r i d i g i t é e s ; des ailes courtes; 
une queue longue et f o r t e ; des plumes larges, 
mol les , à t ige mince , l â c h e m e n t i m p l a n t é e dans 
une peau t r è s - f i n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les quelques 
e s p è c e s connues hab i ten t l ' A m é r i q u e du Sud , et 
se t rouvent sur tout dans les parties humides des 
f o r ê t s vierges. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Leurs m œ u r s 
n 'o f f ren t r i en de remarquab le , et c'est à peine si 
les naturalistes en par lent . Les g a l b u l i d é s sont 
des oiseaux lourds, paresseux, i n d i f f é r e n t s , s tu-
pides, m é r i t a n t par fa i tement leur n o m popu
laire b ré s i l i en de Jean le Sot. 

Il me semble inutile de décrire en détail les 
divers genres qu i composent la f a m i l l e des gal
b u l i d é s . I l me suff i ra de d i re qu ' i l s se rappro
chent , les uns des c e r t h i i d é s , les autres des a l 
c é d i n i d é s , d'autres encore des t r o c h i l i d é s , e 
qu ' i l s ont ou quatre doigts, ou t ro is seulement. 

the Jacamars. 

L E S J A C A M A R S — GALBULA. 

Die Jacamar en. 

Caractères. — Les jacamars ont le bec long, 
mince , haut, l é g è r e m e n t r e c o u r b é , à c r ê t e do r 
sale tranchante ; les ailes re la t ivement longues, 
la q u a t r i è m e et la c i n q u i è m e r é m i g e d é p a s s a n t 
les autres ; la queue longue, for te , t r o n q u é e , à 
pennes arrondies à l eur e x t r é m i t é , les l a t é r a l e s 
é t a n t plus courtes que les m é d i a n e s ; les tarses 
courts, faibles; les deux doigts a n t é r i e u r s s o u d é s 
dans presque toute leur é t e n d u e , l ibres seule
ment à l ' e x t r é m i t é ; les doigts p o s t é r i e u r s t r è s -
cour ts ; leur plumage t r è s - m o u et l â c h e . 

LE JACAMAR VERT — GALBULA VIRIDIS. 

Der Jacamar, the green Jacamar. 

Caractères. — Le jacamar vert (fig. 39) est l'es
p è c e la plus connue. I l a le dos et la po i t r ine d ' un 
ver t d o r é superbe; le ventre b r u n - r o u x ; la gorge 
blanche chez le m â l e , fauve-roux chez la f e m e l l e ; 
les rectrices l a t é r a l e s d 'un b r u n roux et vertes à, 
la pointe ; l 'œi l b r u n ; le bec, la l igne naso-ocu
laire , un cercle n u q u i entoure l 'œi l b runs ; les 
pattes couleur de chair b r u n â t r e . D ' a p r è s les 
mesures d u pr ince de W i e d , cet oiseau a 22 cent 
de l o n g ; la longueur de la queue est de 10 cent., 
celle de l 'a i le de 8 cent, et d e m i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le j a c a m a i 
vert habite les f o r ê t s q u i longent la c ô t e d u 
Brés i l , et i l n'est rare nu l l e pa r t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s 1© 
pr ince de W i e d , ce be l oiseau a plus d ' u n t r a i t 
c o m m u n avec les oiseaux-mouches, et cette 

\ ressemblance n'a pas é c h a p p é aux sauvages B o -
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tocoudes e u x - m ê m e s , qui l 'appellent le grand 
colibri. I l vi t solitaire dans les forêts humides, au 
mi l i eu des buissons, et se tient d'ordinaire per
c h é sur quelque basse branche, au voisinage de 
l 'eau. Son vol est rapide, mais peu é t endu . S i 
lencieux, triste, maussade, i l semble avoir hor
reur du mouvement. I l attend patiemment 
qu 'un insecte s'approche de l u i , et le happe en 
volant, puis revient à son observatoire. Souvent, 
assure Schomburgk, i l reste des heures en t iè res 
sans bouger de place. Son c r i , f o r t , clair , pe rçan t , 
n'est nullement un chant ag réab l e , comme l'a 
d i t B u f f o n . Le jacamar, ainsi que ses c o n g é n è r e s , 
niche dans un t rou arrondi , c reusé en terre sur 
le bord d'un cours d'eau. Ce n id ressemble à ce
lu i du m a r t i n - p ê c h e u r vulgaire. Le prince de 

Wied rapporte ce fa i t , mais sans avoir vu l u i -
m ê m e de ces nids. 

C'est là à peu près tout ce que l 'on sait des
m œ u r s du jacamar vert. P œ p p i g ajoute que 
dans les fo rê t s vierges i l n'est pas dif f ic i le de 
r e c o n n a î t r e la place favorite d'un jacamar aux 
ailes de papillons qu i couvrent le sol, l'oiseau ne 
mangeant que le corps de ces insectes. Cela peut 
ê t re v ra i ; mais i l est fo r t p r o b l é m a t i q u e , pour ne 
pas dire plus, que le jacamar atteigne les insectes 
d 'un bond ou de quelques coups d'aile, les perce 
de son bec, puis revienne les manger, après s'ê
tre p e r c h é . Je ne comprends pas comment i l 
perce les insectes, et j e ne puis admettre autre 
chose / sinon que le jacamar capture sa proie 
comme les autres oiseaux. 

L E S B U C C O N I D E S — BUCCONES. 

Die Bartkukuke, die Schnurrvôgel, the Barbets. 

C a r a c t è r e s . — Les b u c c o n i d é s , vulgairement 
coucous barbus ou oiseaux à moustaches, ont le bec 
a l l o n g é , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , rappelant tan tô t 
celui des ha lcyonidés , t an tô t celui du coucou, 
e n t o u r é à la base de soies raides ; les pattes f a i 
bles; deux doigts d i r igés en avant, deux en ar
r i è r e ; les ailes courtes, la queue courte ou moyen
nement longue, f o r m é e de douze pennes ; le 
plumage t r è s - l âche , mou , de couleur sombre. 

D 'après Burmeister, la structure interne des 
b u c c o n i d é s rappelle celle du coucou. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famil le , 
assez nombreuse, sans ê t re p réc i sémen t riche en 
espèces , habite exclusivement l ' A m é r i q u e du 
Sud. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tous les 
b u c c o n i d é s vivent dans les fo rê t s , solitaires ou 
par paires; c'est tout au plus, si en certaines sai
sons on les rencontre par petites familles. Us 
n'aiment pas le voisinage des habitations humai
nes, et se tiennent de p r é f é r e n c e dans les forêts 
les plus dése r tes . Leurs allures n 'ont r ien d'at
t rayant : paresse, lourdeur, s tup id i t é , tels sont 
les ca rac t è r e s principaux de leur ê t r e . Ils se 
nourrissent d'insectes, qu'ils happent au passage, 
en s ' é l ançan t de l 'endroit où ils sont p e r c h é s . 
Les uns aiment les sommets des arbres, les autres 
les basses branches; mais aucun ne se pose sou
vent à terre. On ne sait presque r ien de leur mode 
de reproduction. Quelques espèces nicheraient 
dans des trous qu'elles creusent e l l e s - m ê m e s en 
terre. 

Ces oiseaux ne sauraient ê t r e tenus en cage. 
Us sont diff ici les à nour r i r , et ils ne payent pas,. 
en a g r é m e n t , les peines que coû te leur entretien. 
On ne les chasse que pour leur chair, qui est 
fo r t dé l i ca te . Leur port t ranquil le et majestueux 
leur a fa i t donner le nom populaire déjuges de la-
forêt. 

LES NYSTALES — NYSTALUS. 

Die Schlafvôgel. 

Caractères. — Les nystales rappellent les 
h a l c y o n i d é s ; quelques-uns m ê m e pourraient être 
parfaitement confondus avec ceux-ci, si ce n'é
taient leurs pattes p a r i d i g i t é e s . Us ont le bec à 
peu près de la longueur de la t ê t e , fo r t , droit, 
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à bords lisses, à pointe 
de la mandibule s u p é r i e u r e un peu r e c o u r b é e ; les 
tarses assez courts et minces; une queue de 
longueur moyenne, f o r m é e de plumes étroites 
toutes d 'éga les longueur, sauf les deux externes 
qu i sont un peu plus courtes. 

LE NYSTALB CIIACUIVU - JVYSTJLUS CHACURIU 

Der Tschakwu, the Tchakuru 

Caractères. — D'Azara, le premier, nous a 
fai t c o n n a î t r e cet oiseau >ous le n o m de tscha-
courou. I l a le haut de la t ê t e , le dos, les ailes 
d 'un b run r o u g e â t r e , transversalement rayés de 
noir ; le ventre b l a n c - j a u n â t r e , un collier et une 
large ligne naso-oculaire d 'un blanc p u r ; les 
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Fig. 40. Le Trappiste brun. 

joues noires ; les r é m i g e s g r i s -b run , les secon
daires é t a n t b o r d é e s de rouge b r u n et s e m é e s de 
petites taches transversales de m ê m e couleur ; les 
rectrices d 'un b r u n - n o i r â t r e f o n c é , p a r s e m é e s 
de petites taches anguleuses d 'un j aune r o u s s â t r e 
sur les bo rds ; l 'œi l b r u n - c h â t a i n ; le bec rouge-
v e r m i l l o n sale, couleur de chair à sa base, gris-
n o i r à la pointe et sur l ' a r ê t e ; les pattes brunes. I l 
a 22 cent, de long , 28 m ê m e d ' a p r è s Natterer , et 
32 cent, d 'envergure ; la longueur de l 'ai le est 
de 8 cent. , celle de la queue de 7 cent, et d e m i . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'Azara nous 
d i t avoir tou jours t r o u v é cet oiseau soli taire, et 
en pe t i t nombre dans des endroits peu b o i s é s . 
Le pr ince de W i e d l 'a o b s e r v é dans les buissons 
p r è s de Lagoa Santa, « p e r c h é , sol i ta ire et s i len
c ieux, sur les branches d é c o u v e r t e s de la c ime 
des arbres, et laissant le voyageur approcher tout 
p r è s de l u i , sans r emuer u n m e m b r e . 11 restait 
i m m o b i l e j u s q u ' à ce que nous fussions à six ou 
h u i t pas de l u i , et ne s 'envolait que quand on 
agitai t le buisson o ù i l é t a i t p e r c h é . » Gela c o n 
corde pa r fa i t ement avec l ' op in ion de d 'Azara , 
q u i qua l i f i e cet oiseau de t r is te , t r anqu i l l e et 
s tupide, et d i t q u ' i l se perche à hauteur moyenne, 

sur les petites branches. Le pr ince de W i e d l 'a 
vu p o s é sur le sol. 

D ' a p r è s Burmeis te r , i l se n o u r r i t d'insectes, 
q u ' i l happe à mesure qu ' i l s passent p r è s de l u i . 
I l ne g r impe pas à la m a n i è r e des pics, mais i l 
attend pa t i emment qu 'une proie convenable se 
mon t re à sa p o r t é e . « Je n 'a i pu me procurer 
son n i d . A u dire des B r é s i l i e n s , i l n iche dans les 
troncs d'arbres creux, et pond plusieurs œ u f s 
blancs. » D'Azara d i t que son n o m guarani de 
tschacourou est une o n o m a t o p é e de son c r i ; mais 
n i le p r ince de W i e d n i Burmei s t e r n 'on t en 
tendu la voix de cet oiseau. 

LES TRAPPISTES — MONASTA. 

Die Trappisten, the white-faced Barbets. 

Caractères. — Les trappistes se distinguent 
des nystales par leur bec pet i t , p lus mince et 
plus fa ible à la po in te , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , 
sans ê t r e c rochu ; leurs pattes minces ; leurs ailes 
plus longues et plus poin tues ; leur queue moyen
nement longue, à rectrices é t r o i t e s ; l eu r p l u 
mage plus m o u et plus la ineux encore. L e u r œi l 
est e n t o u r é d 'un cercle n u . 
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LE TRAPPISTE BRUN — MONASTA FVSCA. 

Der Trappist, the white-faced Barbet. 

Caractères. — Le trappiste brun (fig. 40)a la 
tête et le dos brun foncé , rayés de jaune roux, le 
ventre gris-fauve ; une grande tache à la base du 
cou d'un blanc pur ; une large bande pectorale 
noire ; les rectrices et les rémiges gris-brun f o n c é , 
celles-ci bo rdées de brun roux sur leurs barbes 
externes; l 'œil b run - roux ; le bec et les pattes 
noirs. Les jeunes ont des couleurs plus ternes ; la 
tache blanche du cou, chez eux, variée de jaune 
clair. Cet oiseau a 2 i cent, de long, et 33 cent. 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 9 cent., 
celle de la queue de 8 cent, et demi . 

M œ u r s et habi tudes . — « Le trappiste b r u n , 
di t le prince de W i e d , est un des oiseaux les 
plus communs dans les fo rê t s du sud-ouest du 
Brési l . Déjà p rès de Rio-de-Janeiro, je l 'ai t r ouvé 
dans tous les buissons o m b r a g é s , m ê m e au voi
sinage des habitations ; i l se tient, là , p e r c h é sur 
quelque basse branche, ou posé sur le sol, t ran
quil le et guettant les insectes. Je l 'ai toujours 
vu immobi le , et jamais je n'ai entendu sa voix. » 

« A u printemps, ajoute Burmeister, i l vient, 
a c c o m p a g a é de sa femelle, jusque dans les ja r 
dins des villages et se pose au bord des chemins ; 
mais i l reste dans une complè t e inaction et ne 
pa ra î t nullement s ' i nqu ié t e r de tout ce qu i 
l 'entoure. Aussi produi t - i l une s ingu l iè re i m 
pression. On l 'aperçoi t de lo in , sa gorge blanche 
bri l lant au mil ieu des buissons. En s'approchant, 
on le voit immobi le et comme endormi, ses 
grands yeux fixés sur le voyageur, et se deman
dant, dirait-on, ce qu ' i l a à faire. Tout , dans son 
ê t r e , respire tellement la s tup id i t é et l ' indif fé
rence, que l'on ne saurait b l â m e r les Brési l iens 
de l'avoir appelé Joâo doido (Jean le sot). A u 
point de vue ornithologique, c'est un singulier 
oiseau, i l a, avec le port du coucou, si hardi , si 
bruyant, si impé tueux , la l ivrée sombre et les 
allures paresseuses de l'engoulevent, au vol silen
cieux. 

« Je n'ai pas vu son nid. Le prince de Wied 
n'en parle pas non plus. 

« Dans l'estomac de l 'un de ces oiseaux, je 
trouvai, avec des débr is d'autres insectes, un 
grand papillon de jou r , qui le remplissait pres
que e n t i è r e m e n t . 

L E S C H É L I D O P T È R E S — 

CHELIDOPTERA. 

Die Traumer, the white-backed Barbets. 

Caractères. — Les chélidoptères diffèrent dei 
genres p r é c é d e n t s par leur queue très-courte et 
leur plumage plus court et plus se r ré . 

LE CHELIDOPTERE TENEBREUX — CHELIDOPTERA 
TENEUR OSA. 

Der Traumvogel. the white-backed Barbet. 

Caractères. — Le chélidoptère ténébreux est 
no i r - a rdo i sé , à reflets b l e u â t r e s ; i l a le ventre 
jaune-roux; le croupion blanc ; l 'œil brun foncé; 
le bec no i r ; les pattes grises. I l mesure 22 cent. 
de long et 38 cent, d'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 12 cent., celle de la queue de 5. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Dans la 
plupart des cantons du Brés i l , d i t le prince de 
Wied , le c h é l i d o p t è r e t é n é b r e u x n'est pas rare; 
dans certains, i l est m ê m e t r è s - c o m m u n . I l se 
montre surtout là où alternent des forêts vierges 
et des lieux découve r t s , sur la l isière des bois; 
mais on le rencontre é g a l e m e n t au sein de la fo
rê t . On le voit immobi le sur les branches sèches 
et é levées . De temps à autre, i l s 'élance dans 
l 'air comme un gobe-mouche, happe une proie, 
et vient reprendre sa place. I l est silencieux, 
tranquil le et aime à percher haut, contrairement 
à l 'habitude des autres b u c c o n i d é s . Son port, 
son plumage ressemblent un peu à celui de l'hi
rondelle : de là le nom d'hirondelle de forêt que 
l u i ont d o n n é les B r é s i l i e n s . Cette ressemblance 
est surtout apparente quand l'oiseau est posé à 
terre ; ses pattes sont mal c o n f o r m é e s pour la 

; marche et i l glisse sur le sol, comme le fait l'hi-
| rondelle. Son vol est l éger et o n d u l é . Perché sur 

une haute branche, i l f a i t entendre son cri d'ap
pel, qui est bref. I l n'est pas peureux; on peut 
le t i rer facilement. Le d é l o g e - t - o n , i l pousse 
quelques cris sifflants. I l se nour r i t d'insectes.» 
D 'après Burmeister, i l mange surtout des four
mis et de grandes punaises. 

« Aux bords du Rio-Grande del Belmonte, 
dans les fo rê t s du pays des Botocoudes, continue 
le prince de W i e d , j ' a i pu observer les nids du 
ché l idop tè re t é n é b r e u x . Je vis au mois d'août 
ces oiseaux entrer dans des trous ronds, creusés 
dans la rive sablonneuse du fleuve, et ressem
blant aux nids de m a r t i n - p ê c h e u r Nous en 
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m î m e s u n à d é c o u v e r t ; nous e û m e s à creuser 
horizontalement pendant env i ron deux pieds, et 

nous t r o u v â m e s deux œ u f s , d 'un blanc de l a i t , 
reposant sur une maigre couche de plumes. 

L E S T R O G O N I D E S 

Die NageJschnâbel, die 

Caractères. — Les trogonidés se rapprochent 
beaucoup des b u c c o n i d é s . I ls ont le corps a l 
l o n g é ; le bec t r è s - c o u r t , large, t r i angu la i re , 
fo r t emen t b o m b é , à pointe crochue, à bords 
r e n f l é s en a r r i è r e et souvent d e n t é s , e n t o u r é de 
soies à la base; les pattes t r è s -pe t i t e s et fa ibles ; 
les tarses presque e n t i è r e m e n t c a c h é s par les 
p lumes des cuisses ; les doigts c o u r t s , l ' i n 
terne p l a c é à cô t é du pouce ; les ailes courtes, 
presque arrondies; les r é m i g e s é t r o i t e s , pointues, 
r e c o u r b é e s en f o r m e de fauci l les , à tiges roides ; 
la queue longue, f o r m é e de douze pennes, dont 
les trois externes, de chaque c ô t é , plus courtes 
que les six m é d i a n e s , q u i sont plus larges et à 
peu p r è s d ' éga l e longueur ; u n plumage t r è s -
m o u , l â c h e , duveteux, d 'un superbe é c l a t m é 
ta l l ique . L e u r s t ructure in te rne rappelle celle 
des coucous. 

Une p a r t i c u l a r i t é à noter , c'est que la splen
deur de leur p lumage est t r è s - p a s s a g è r e . Leurs 
belles couleurs se perdent, d è s qu'elles sont ex
p o s é e s à la l u m i è r e . « L e s t r o g o n i d é s , d i t Cabanis, 
craignent la l u m i è r e , morts comme vivants. » Je 
crois cependant que cette assertion est quelque 
peu e n t a c h é e d ' e x a g é r a t i o n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les IrOgO-
n i d é s sont propres aux c o n t r é e s tropicales de 
l 'Anc ien et du Nouveau-Monde. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — De tou t 
temps, la b e a u t é de leur plumage a a t t i r é sur ces 
oiseaux l ' a t tent ion des naturalistes et des voya
geurs ; leurs m œ u r s , par contre, ne p r é s e n t e n t 
r i en de b ien remarquable . Par l eu r bec large
men t fendu , leurs pattes courtes et petites, leur 
p lumage m o u , les t r o g o n i d é s rappel lent les en
goulevents, à c ô t é desquels on les a m ê m e quel
quefois r a n g é s ; mais leurs m œ u r s les é l o i g n e n t 
essentiellement des engoulevents, et les fon t pa
r a î t r e ce qu ' i l s sont r é e l l e m e n t : de v é r i t a b l e s 
a g o r n i t h é s ou oiseaux paresseux. On peut les 
regarder comme de v é r i t a b l e s oiseaux c r é p u s 
culaires, car on ne les vo i t jamais qu 'au sein 
des f o r ê t s les plus sombres, les plus touffues , 
que ne p é n è t r e n t m ê m e pas les rayons perpen
diculaires du so le i l . C'est là , sur les basses bran
ches, qu ' i l s se t i e n n e n t solitaires ou deux à 

— TROGONES. 

Surukits, the Trogons. 

deux. Plus la forêt est touffue, plus ils y sont 
nombreux . Us ne sont pas exclusivement propres 
à la plaine, ils s ' é l èven t haut dans les montagnes, 
et quelques e s p è c e s n 'habi ten t m ê m e q u ' à une 
al t i tude t r è s - c o n s i d é r a b l e . 

Par leur m a n i è r e de v iv re , ils rappel lent t o u t 
à fa i t les b u c c o n i d é s . On les vo i t p e r c h é s sur une 
branche, immobi les , si lencieux, inspectant tous 
les environs. Un insecte passe-t-il p r è s d'eux, ils 
p rennent leur v o l , poursuivent leur proie avec 
une grande ag i l i t é , la happent avec adresse, 
puis reviennent à leur observatoire. I ls ne sont 
pas absolument insectivores ; ils mangent aussi 
des f r u i t s , et certaines e s p è c e s paraissent m ê m e 
s'en n o u r r i r exclusivement. Us n ichent dans des 
troncs d'arbres creux ; chaque c o u v é e est de deux 
ou quatre œ u f s , de couleur c la i re , g é n é r a l e m e n t 
blancs. 

C a p t i v i t é . — On n'a encore o b s e r v é aucun 
t r o g o n i d é en c a p t i v i t é . I l doi t ê t r e d i f f i c i l e , mais 
non impossible, de le conserver. 

LES HARPACTES — HARPACTES. 

Die Feuersurukus, the Malabar Trogons. 

Caractères. — Les harpactes, ou couroucous 
flamboyants, ont le bec f o r t , t r è s - r e c o u r b é , à b o r d s 
lisses; les tarses couverts de plumes dans la 
m o i t i é de leur longueur ; les ailes courtes; la 
queue longue, à rectrices l a t é ra l e s larges, et 
augmentant de longueur , des externes vers les 
m é d i a n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
e s p è c e s connues appart iennent à l 'Asie m é r i 
dionale et à la Malaisie. 

L'HARPACTE A BANDE — HARPACTES FASCIATUS. 

Der Kama. 

Caractères. — L'harpacte à bande mâle a le 
dos b r u n - c h â t a i n t ou rnan t au r o u g e â t r e , la t ê t e 
et le cou noirs , les couvertures des ailes r a y é e s 
de blanc et de n o i r , la po i t r ine et le ventre 
r o u g e - é c a r l a t e ; une bande é t r o i t e , d ' un blanc 
é c l a t a n t , s é p a r a n t la gorge de la po i t r ine ; u n 
demi -ce rc le rouge , d 'une ore i l le à l ' au t re , en 



160 L E S L E V I R O S T R E S . 

passant sur l 'occiput ; l 'œil en tou ré d'un cercle 
nu, d'un bleu azuré ; les rectrices m é d i a n e s de 
la m ê m e couleur que le dos, avec les externes 
rayées de noir et de blanc; l 'œil brun f o n c é ; le 
bec bleu f o n c é ; les pattes bleu clair. La femelle 
n'est pas noire à la tê te ; elle a les r émiges secon
daires et les sus-alaires bo rdées d'un étroi t l iséré 
noir et brun et le ventre jaune-ocre. Cet o i 
seau a 3v2 cent, de long, 44 cent, d'envergure; 
la longueur de l'aile est de 14 cent., celle de la 
queue de 16. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « On trouve 
cet oiseau, di t Jerdon, dans les forê ts du Mala
bar , depuis l ' ex t rême sud jusqu'aux monta
gnes de Rhat, ainsi que dans quelques forê t s de 
l 'Inde centrale et de Ceylan, j u s q u ' à une a l t i 
tude de 1,000 m è t r e s , au-dessus du niveau de 
la mer. Cependant l 'alti tude à laquelle i l se t ient 
de p ré fé rence est celle de 600 m è t r e s environ. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — (( I l v i t ab
solument dans les endroits les plus sombres des 
forê ts , où on le rencontre souvent immobi le sur 
une branche. Si on l'observe quelque temps, 
on le voit , par instants, abandonner son poste, 
pour prendre un insecte. Parfois, i l revient à la 
place d 'où i l est parti ; le plus souvent, i l en 
cherche une autre et parcourt ainsi à plusieurs 
reprises une grande partie de la fo rê t . D 'ordi
naire, i l est soli taire; souvent, cependant, on le 
rencontre par paires ; j ' e n ai m ê m e vu quatre 
ou cinq ensemble, et Layard rapporte que ces 
oiseaux se réun i ssen t en petites familles de trois 
ou quatre individus. L'harpacte à bande se 
nourr i t d'insectes, surtout de co léop tè res ; d'a
près Layard de sauterelles et d ' a r a ignées . Je ne 
me rappelle pas avoir jamais entendu sa voix, 
et c'est à ma connaissance un des oiseaux les 
plus silencieux qui existent. T icke l l , par contre, 
p r é t e n d qu ' i l pousse un cr i sauvage, plaintif , 
qui rappelle un peu le miaulement d'un chat. 
Le nom hindostani, Enfui clmri, c ' e s t - à -d i r e 
sans cou, qu i lu i a été d o n n é , lu i vient de l 'ha
bitude qu ' i l a de tenir ordinairement le cou en
foncé entre les épau les . » 

Jerdon dit d'une espèce voisine qu'elle pond 
deux œufs ronds, blancs, dans le creux d'un 
tronc d'arbre. 

LES II A P A L 0 D E R M E S — 
HAP A LOUE RM A. 

Die Bhimenutruktis, the Narina Trogons. 

Caractères. — Ce genre est essentiellement 
caractér isé par les dentelures des bords des 

deux mandibules; par la br iève té des rectrices 
l a té ra les , qu i sont a r r o n d i e s ' à l ' ex t r émi té ; par 

I des pieds grê les , et des tarses assez élevés et nus. 

L'HAPALODERME NARINA — HAPALODERMA 
NA1HNA. 

Die Narina, the Narina Trogon. 

Le type des hapalodermes, la seule espèce de 
ce genre, la seule de la fami l le que l 'on aiten-

' core observée en A f r i q u e , est la narina, comme 
Le Vaillant l'a a p p e l é e , en l 'honneur d'une belle 
Hotlentote . 

C a r a c t è r e s . — La narina m â l e (fig. 41) a le 
dos, les petites plumes sus-alaires, les rectrices 

1 m é d i a n e s , la gorge, le cou d'un vert-doré superbe; 
la poitrine et le ventre d 'un rose f o n c é ; les gran
des plumes sus-alaires grises, r ayées de noir; les 
r é m i g e s noires, à tiges blanches ; les rectrices 
la téra les blanches sur les barbes externes, les 
internes noires. La femelle a des couleurs plus 
ternes; le f ron t et la gorge rouge-brun, les ré
miges d'un noir b run . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Vaillant 
a découver t la narina dans les grandes forêts 
de la Cafrerie ; plus tard, Ruppel l l'observa dans 
les forê ts , le long de la cô te d'Abyssinie ; Heu
gl in , dans le Fanokel et sur les bords du Nil 
Blanc ; Bies et du Chail lu sur les rives du Zara-

| bôze. Une seule fois, j ' a i eu la chance d'aperce-
j voir ce superbe oiseau, c 'é ta i t dans la vallée de 

Mensah, à quelques milles de la côte de la mer 
Rouge ; je ne crois pourtant pas qu ' i l y soit 
aussi rare que le croient les voyageurs. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L a narina ha
bite les parois escarpées des montagnes, où il est 
for t d i f f ic i le de parvenir. Jules A'erreaux dit que 
l 'on rencontre surtout la narina dans le sud de 
l 'Afr ique , dans les grandes fo rê t s qui sont à l'est 
du cap de B o n n e - E s p é r a n c e . 

Dans tout son ê t r e , la narina p résen te quel
que chose de part icul ier , qu on ne peut mécon
na î t r e . P e r c h é e , elle se tient t r è s -d ro i t e , la tête 
r e n t r é e entre les épau le s , la queue pendante. 
Son vol est silencieux. « A u temps des amours, 
di t Le Vail lant , la narina fa i t entendre des cris, 
qu i semblent exprimer la douleur, tandis que, 
tout le resle de l ' a n n é e , elle est silencieuse.» 
J. Terreaux confirme cette assertion; i l taxe le 
cri de cet oiseau de p la in t i f . Ce ne sont pas là les 
seuls sons que fasse entendre la narina : elle est 
aussi ventriloque. Souvent, on la croi t bien loin, 
tandis qu'elle est p e r c h é e sur une branchevoisine. 
Je puis conf i rmer ce fa i t , car j ' a i entendu positi-
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Fig. 41. L'Hapaloderme narina. 

vement cette voix singulière. Le Vaillant assure 
que l ' on peut a t t i rer la nar ina en i m i t a n t le c r i 
du h ibou , ou en s i f f lan t avec une f eu i l l e , et cela 
concorde parfa i tement avec ce que d'autres na
turalistes nous apprennent des t r o g o n i d é s de 
l ' A m é r i q u e du Sud . 

Cet oiseau se n o u r r i t de papil lons, de saute
relles, de mouches . J . Verreaux trouva aussi, 
mais rarement , des d é b r i s de c o l é o p t è r e s dans 

u r estomac. 

BREDM. 

D ' a p r è s Le Va i l l an t , la na r ina niche dans les 
troncs d'arbres creux, et y pond quatre œ u f s 
presque ronds, blancs, mais paraissant r o u g e â -
1res lorsqu' i ls sont pleins, le jaune se mon t r an t 
par transparence. D ' a p r è s J . Ver reaux , ces œ u f s 
sont au nombre de deux, r a rement de t ro i s . 
L ' i ncuba t ion dure v ing t j o u r s ; i l f a u t à peu 
p rès le m ê m e temps aux jeunes, avant qu ' i l s 
puissent prendre leur essor ; mais, m ê m e quand 
ils peuvent voler, ils restent encore longtemps 
avec leurs parents. 

LES COUROUCOUS — TROGON. 

Die Surukuen. 

Caractères. — Les oouroucous, types de la 
f a m i l l e des t r o g o n i d é s , ont le bec large et hau t , 
la mandibule s u p é r i e u r e b o m b é e , à pointe u n 
peu crochue et r e c o u r b é e , à bords é c h a n c r é s ; 
les ailes courtes et obtuses; la queue de lon 
gueur moyenne, c o n i q u e ; le p lumage l â c h e , 
m o u , c o m p o s é de plumes larges. 

LE COUROUCOU SURUCURA — TROGON SURUCUJ. 

Die Surukua. 

Caractères. — D'Azara, le premier, publia la 
descr ipt ion de cette e s p è c e . Le surucura est un 
oiseau de 28 cent, de long et de 40 cent, d'en
vergure ; les ailes p l i ées ont 12 cent, et la queue 
en a 9. Le m â l e est superbe dans son plumage 

I V — 332 
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parfait. I l a la tè te , le cou, la poitrine d'un bleu 
noir, à éclat m é t a l l i q u e ; le dos vert é c l a t a n t ; le 
ventre rouge-dc-sang ; les côtés de la tê te d'un 
bleu d'acier ou bleu-violet, ceux du dos verts ou 
d'un bleu doré ; les couvertures supé r i eu re s de 
l'aile finement vermicu lées de noir et de blanc, 
et bordées d 'un liséré blanc, plus large sur les 
barbes internes que sur les barbes externes; 
les rectrices méd ianes bleues, à pointe noire ; 
les autres noires, avec les barbes externes d'un 
vert bleu ; la q u a t r i è m e et la c inqu i ème de cha
que côté blanches à la pointe, la plus externe 
et la s ix ième éga l emen t blanches sur les bar
bes externes ; l 'œil rouge foncé ; le bord nu des 
paup iè res orange ; le bec b l a n c h â t r e ; les pat
tes d'un gris noir . La femelle a le dos gris, le 
ventre rose. 

LE COUUOUCOU VEUT — TIIOGON VlllIDIS. 

Der Pompéo, the beautiful Trogon. 

Caractères. — Le couroucou vert, vulgaire
ment connu au Brésil sous le nom de Pompéo, 
a le f ront , les joues, la gorge noirs ; le sommet 
de la tê te , la nuque, les côtés du cou, la poitrine 
d'un beau bleu à reflets verts ; le dos, les épau
les, les lectrices supé r i eu re s des ailes vert-de-
bronze, t irant d'autant plus sur le b l euâ t r e qu'on 
se rapproche du bas du dos; le ventre et le 
croupion d'un jaune v i f ; le bord des ailes et les 
r émiges noirs; celles-ci bordées de blanc; les 
rectrices m é d i a n e s vertes, avec un léger l iséré 
vert à l ' ex t rémi té , les autres noires, bo rdées en 
dehors de vert bronzé ; et les trois externes 
blanches sur les barbes externes et à la pointe. 
La femelle a le dos gris foncé , le ventre jaune ' 
clair, les couvertures des ailes finement rayées 
de blanc en travers. L'œil est b r u n , le bec 
b l a n c - v e r d â t r e ; les pattes sont no i r â t r e s . L'es
pèce a 35 cent, de long et 52 cent, d'envergure; 
la longueur de l'aile est de 16 cent., celle de la 
queue de 15. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e «les eoui-oueouN 
s u r u e u r a e t ver t . — Le surucura habite les fo 
rêts vierges du sud du Brésil et du nord du Pa
raguay ; le couroucou vert se trouve dans le nord 
du Brésil et dans la Guyane. Ni l 'un ni l'autre 
ne sont rares, et le p o m p é o esL un oiseau des 
plus communs dans les forêts vierges. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e .les couroucous 
su rueura et yer t . — Les plaines et les mon
tagnes conviennent à ces couroucous, et on les 
rencontre m ê m e sur les côtes, là où les forêts 
vierges arrivent jusqu'au bord de la mer. « Ces 

oiseaux, di t le prince de W i e d , sont r é p a n d u s par
tout , dans le Sertong, dans les bois chauds et 
secs de l ' i n t é r i eu r des terres, aussi bien que 
dans ces forê ts hautes, sombres et touffues des 
côtes , qui dépassent de beaucoup en majestueuse 
beau té celles du centre du Brés i l . Ils sont même 
beaucoup plus communs dans les premières 
que dans celles-ci. » 

Partout, dans ces loca l i t és , on entend retentir 
le cr i du couroucou vert, consistant en un siffle
ment monotone, assez court , r épé té plusieurs 
fois, mais toujours sur un ton plus bas. Ce cri est 
assez analogue à celui de la dinde, et peut être 
rendu, d ' après Schomburgk, par vou, vou. Par
tout, on peut voir l'oiseau l u i - m ê m e , car i l n'est 
nullement craint if , et se laisse approcher de 
t rès -près . D'Azara a vu assommer un surucura 
d 'un coup de bâ ton , et le prince de Wied pense 
qu ' i l peut en ê t r e de m ê m e pour le couroucou 
vert. 

L ' u n et l 'autre demeurent des heures entières 
immobiles sur une branche d é c o u v e r t e , à une 
faible hauteur du sol, le cou r e n t r é , la queue 
pendante, guettant les insectes. D'ordinaire, on 
rencontre ces oiseaux solitaires, ou au plus 
deux à deux ; Bâ tes d i t cependant en avoir vu 
de petites bandes d'une demi-douzaine d'indivi
dus, et i l ajoute qu'i ls restent une ou deux heures 
immobiles, sur quelque basse branche,etquec'est 
tout au plus s'ils tournent un peu la tête quand 
un insecte vole p rès d'eux. Si l'insecte passe à 
leur po r t ée , ils s ' é lèvent d 'un vol silencieux, 
comme celui du hibou, le happent et reviennent 
à leur p r e m i è r e place. Souvent, d ' ap rès Schom
burgk, on les rencontre sur des figuiers, dont iis 
semblent aimer les f r u i t s . Natterer a trouvé 
dans l'estomac du couroucou vert des fruits et 
des graines. Ces oiseaux sont surtout actifs le 
mal in , notamment au lever du soleil. C'est à 
cette heure que toute la fo rê t retentit de leurs 
cris. 

Le couroucou surucura niche dans des trous 
qu' i l se creuse au mi l ieu des constructions que 
les termites é tab l i ssent sur les arbres. « Je vis 
un m â l e , d i t d'Azara, suspendu à un arbre à la 
façon d'un pic, et o c c u p é à agrandir son nid à 
coups de bec, tandis que la femelle se tenait im
mobile sur un arbre voisin, et semblait l'encou
rager par ses regards. » Pendant la saison des 
amours, le surucura fait entendre sa" voix, con
sistant en un cr i r é p é t é , qu 'on peut rendre par 
pio, pio. En septembre, le n id est achevé , et la 
femelle pond de deux à quatre œuf s blancs. 
Schomburgk a fai t c o n n a î t r e le mode de repro-
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duc t ion du couroucou ve r t ; mais j e crois devoir 
met t re ses assertions en doute. Cette e s p è c e con
s t ru i ra i t , d ' a p r è s l u i , au m i l i e u des branches, un 
n i d semblable à celui du ramier . Si ce f a i t est 
v r a i , le couroucou vert d i f f é r e r a i t donc essentiel
lement , sous ce rappor t , de tous ses c o n g é n è r e s . 

A u c u n oiseau ne donne plus de d i f f i c u l t é au 
naturaliste que le surucura , l o r squ ' i l est m o r t . 
« A u c u n an ima l , d i t Schomburgk , ne m'a j a 
mais d o n n é autant de peine à d é p o u i l l e r que le 
couroucou v e r t ; i l est rare qu'avec les plus 
grandes p r é c a u t i o n s , on puisse enlever sa peau, 
sans l 'endommager . E l le est t e l lement dé l i ca t e 
que si, dans sa chute, l'oiseau se heurte contre 
une branche ou tombe sur une pierre , elle se d é 
chire et est perdue. » 

Chasse. — I l n'est nu l l emen t d i f f i c i l e de tuer 
l ' u n ou l 'autre de ces couroucous ; si on ne voi t 
pas l ' a n i m a l , on l 'a t t i re fac i lement en i m i t a n t son 
c r i , et i l vient alors se poser tout p r è s du chas
seur La chair de ces e spèces est f o r t d é l i c a t e . 

LES PRIONOTÈLES — PRIONOTELUS. 

Die Tocoloroen, the Cuba Trogons. 

Caractères. — Les prionotèles, avec un bec, 
des pattes, des ailes à peu p r è s c o n f o r m é s comme 
chez les couroucous, se dis t inguent de ceux-ci 
par la f o r m e de la queue, et c'est là leur p r i n c i 
pal c a r a c t è r e g é n é r i q u e . Chacune des rectrices 
est t r o n q u é e à son e x t r é m i t é et d é c o u p é e en 
fo rme de croissant; la t ige de la penne est plus 
courte que les barbes l a t é r a l e s auxquelles elle 
donne naissance, et la r a n g é e externe de ces bar
bes dépas se l 'autre et fo rme une pointe a i g u ë . 

LE PRIONOTELE TEMNURE — PRIONOTELUS 
TEMNURUS. 

Der Tocoloro, the Cuban-Trogon. 

Caractères. — Le prionotèle temnure, que 
les insulaires n o m m e n t vulgai rement tocoloro, 
est la seule e s p è c e connue de ce genre. 11 a le 
sommet de la t ê t e , la nuque , le dos, les sus-sca-
pulaires d 'un vert m é t a l l i q u e ; les cô té s de la t ê t e 
bleus ; le cou et la po i t r ine d 'un gris c e n d r é ; le 
ventre rouge -ve rmi l l on ; les r é m i g e s brunes, 
r a y é e s de blanc ; les grandes sus-alaires bleues, 
avec une tache blanche ; les rectrices m é d i a n e s 
vert-bronze f o n c é , les autres b l eu -ve r t ; les trois 
internes blanches à l ' e x t r é m i t é ; l 'œi l j aune-
rouge ; le bec b r u n - n o i r ; l 'angle de la bouche 
et la mand ibu le i n f é r i e u r e rouge-cora i l ; les 
pattes b r u n - n o i r . Cet oiseau a 28 cent, de long 

et 41 cent. d'e: vergure ; la longueur de l 'aile 
p l i é e e t celle de la queue sont de 14 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p r i o n o t è l e 
t e m n u r e est t r è s - c o m m u n dans certaines parties 
de n i e de Cuba. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Son genre 
de vie d i f f è r e peu de ce lu i des autres t r o g o n i d é s . 
I l se t i e n t s u r u n e branche, le corpspresque d r o i t ; 
i l est lent , paresseux, s tupide, peu c r a i n t i f ; i l 
f a i t entendre souvent, sur tout le soir et le m a t i n , 
son c r i s ingul ier : to corr. D ' a p r è s d 'Orb igny . i l 
lance son c r i à longs intervalles : la p r e m i è r e 
syllabe est haute et fo r t e , la seconde basse et 
moins dis t incte . 

Son r é g i m e est presque exclusivement v é g é 
ta l . D ' a p r è s B u n d l a c k , i l mange les chatons 
des saules et d'autres grandes f l eurs , q u ' i l 
happe tout en volant . 

C'est en av r i l , ma i et j u i n q u ' i l se r ep rodu i t . I l 
niche dans des troncs d'arbres, de p r é f é r e n c e 
dans quelque n i d de pie a b a n d o n n é , et i l pond 
trois ou quatre œ u f s ar rondis , d 'un blanc é c l a 
tant. 

LES CALURES — CALURCS. 

Die Prachtswukuen, the Peacock-Trogons. 

Caractères. — Les calures, dont on a fait 
plusieurs genres, sont les plus grands de tous les 
t r o g o n i d é s : ils ont la t ê t e large et p la te ; le bec 
aussi haut que large, mince , c o m p r i m é vers 
la pointe, f a ib lement r e c o u r b é et m u n i d 'une 
seule dent; les ailes a l l o n g é e s , un peu concaves, 
surobtuses, les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s 
é t a n t les plus longues; la queue ample, longue . 
é t a g é e l a t é r a l e m e n t , et g é n é r a l e m e n t c a c h é e 
par les sus-caudales, q u i at teignent ou d é p a s s e n t 
de beaucoup l ' e x t r é m i t é des rectrices ; u n p l u 
mage p a r é de couleurs excessivement vives. 

LE GALURE PAVONIN — CALURUS [COSMURUS) 
PAVONINUS. 

Der Pfauensuruku, the Peacock-Trogon. 

Lecalure pavonin est sans ornements à la tête, 
et chez l u i les deux plumes sus-caudales m é d i a 
nes seules d é p a s s e n t les rectrices : c'est sur ces 
deux c a r a c t è r e s qu 'a é t é é t ab l i le genre cosmurus, 
dont cet oiseau est le type . 

C a r a c t è r e s . — Le pavonin a la t ê t e , le cou, 
le dos, la po i t r ine , les couvertures des ailes et de 
la queue d 'un beau vert m é t a l l i q u e à reflets c u i 
v r é s ou violets ; le ventre, Jes cuisses, le c roup ion 
d 'un rouge pourpre ; le c ô t é i n t e rne des ailes, 
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les rémiges et la queue noirs ; l 'œil rouge-
carmin sale, et en tou ré d'une tache nue d 'un 
gris f o n c é , le bec roug>vermi l Ion foncé , avec 
la pointe et les bords jaune-ocre ; les pattes ocre-
brun. La femelle ressemble au mâ le , mais ses 
couleurs sont moins vives. 

Cet oiseau a 39 cent, de long, et 62 cent, d'en
vergure; la longueur de l'aile est de 20 cent., 
celle de la queue de 19; les deux sus-caudales 
méd ianes dépassent la queue de 18 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Spix découvr i t 
cet oiseau sur les bords du Rio-Negro, où Nat-
terer l'observa aussi plus tard. 

LE CALUJXE SUPERBE — CALURUS JNTISIANUS. 

De> Sclimucksuruku, the resplendent Trogon. 

Caractères. — Le calure superbe diffère du 
pavonin par la p résence d 'un bouquet de plu
mes soyeuses à la racine du bec; les couver
tures des ailes et de la queue sont t r è s -déve -
loppées , mais sans être a l longées . Les couleurs 
du plumage sont à peu près les m ê m e s que dans 
l 'espèce p récéden te ; mais les trois rectrices 
externes sont e n t i è r e m e n t blanches, et le bec 
est j a u n â t r e . Cet oiseau a 38 cent, de long; la 
longueur de ses ailes est de 21 cent., celle de 
sa queue de 18. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'Orbigny a 
découver t le calure superbe dans la Bolivie, 
dans les forê ts chaudes et humides de la pro
vince de Yungas. I l y est rare, et d i f f ic i le à 
trouver, car i l se t ient au voisinage des rapides. 

LE CALURE RESPLENDISSANT — CALURUS 
(l'HAROMACRUS) RESPLENDENS. 

Der Quesal, the resplendent Trogon. 

Caractères. — Le calure resplendissant (Pl. 
X X I I I ) , le quetzal des ind igènes , que Bonaparte 
a n o m m é calure paradis et que de la Llave avait 
depuis longtemps décr i t sous le nom de pharo-
macrus mocinno, est le plus beau de tous les ca-
lures. I l a une espèce de cimier touffu, f o rmé de 
plumes soyeuses, les couvertures des ailes et de 
la queue t rès -déve loppées , et pendant par-dessus 
ces organes, le dos et la poitrine d 'un ver t -doré 
br i l lan t ; le ventre rouge-carmin v i f ; l 'œil brun 
f o n c é , les paup iè r e s , noires ; le bec jaune, brun à 
la base; le? pattes d 'un jaune brun. La femelle 
nva qu'une huppe t r è s - p e t i t e ; les sus-caudales, 
chez elle, dépassen t à peine les rectrices. Dans 
les deux sexes, la tê te , la gorge, le cou, la poi
trine sont vert f o n c é ; le dos, les épaules , les 

| sus-caudales vert c la i r ; le ventre est g r i s -b run ; 
le croupion rouge v i f ; les rectrices médianes 
sont noires, les externes blanches, rayées trans
versalement de noir . Cet oiseau a 44 cent, de 
long; la longueur de l'aile est de 23 cent, et 
demi , celle de la queue de 23 cent., mais les sus-
caudales les plus longues dépassen t encore les 
rectrices de 69 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Calure 
resplendissant habite les montagnes boisées du 
Mexique et de l ' A m é r i q u e centrale. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Salvin, 
Owen, Delattre nous en ont fa i t conna î t r e le genre 
de vie. D 'après ce dernier, cet oiseau vit dans 
les rég ions de l ' A m é r i q u e tropicale très-élevées 
et presque d é f e n d u e s aux pas des voyageurs eu
ropéens par de sé r ieuses diff icul tés . I l faut une 
persistance et une t é n a c i t é des plus grandes* 
pour p é n é t r e r dans la rég ion de Guatémala, où 
l 'espèce est conf inée , et ce n'est que par des 
chemins é p o u v a n t a b l e s , des sortes de sentiers 
perdus, impraticables pour les mules, qu'on 
peut atteindre les l ieux q u ' i l f r é q u e n t e , c'est-à-
dire le district de Coban, au de là de la haute 
Vera-Paz. 

C'est au mi l ieu d'une végéta t ion exubérante, 
dans les forê ts d'arbres t rès-élevés , impénétrables 
au soleil, constamment humides et froides, que 
se plaît ce calure. Cependant i l en sort le matin 
pour gagner la cime d 'un arbre élevé et s'y 
r échauf fe r aux premiers rayons du soleil. Vers 
dix ou onze heures, i l s'enfonce dans les bois 
pour ne plus r e p a r a î t r e que le lendemain. Ces 
habitudes, qu i le d é r o b e n t à l'observation, ren
dent é g a l e m e n t sa capture d i f f i c i l e . 

« Le quetzal, d i t à son tour Salvin, vit à une 
alti tude moyenne de 2,000 m è t r e s . Dans cette 
zone, on le rencontre dans toutes les forêts 
d'arbres é l evés . I l se t ient de p r é f é r e n c e sur les 
branches du d e u x i è m e tiers de l 'arbre, et il 
demeure dans une i m m o b i l i t é presque com
plète ; c'est tout au plus s'il tourne lentement 
la tête d'un côté à l 'autre, s'il re lève et abaisse 
doucement et alternativement sa longue queue. 
Mais a - l - i l a p e r ç u un f r u i t m û r , i l s'envole, 
demeure quelque temps comme suspendu en 
l 'air à cô té du f r u i t , cueille une baie et revient à 
sa p r e m i è r e place. 11 e x é c u t e ce mouvement 
avec une g râce indescriptible. Souvent, j 'ai 
entendu des personnes s ' éc r ie r avec extase, à la 
vue de colibris empai l l és : « Q u e l superbe specta-
« cle doivent o f f r i r ces petits oiseaux, quand ils 
« volent 1 » C'est là une erreur : à v ingt mètres, 
on ne distingue plus les couleurs du colibri . Il 
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en est aut rement d u quetzal . Sa b e a u t é reste la 
m ê m e , quelle que soit sa pos i t ion . A u c u n oiseau 
d u Nouveau-Monde ne l ' éga l e , aucun de l 'ancien 
ne le surpasse. Telles f u r e n t mes impressions 
lorsque j ' e n vis u n pour la p r e m i è r e fois . 

« Son vol est rapide, et s ' e x é c u t e en l igne 
d ro i t e , les longues plumes de sa queue t r a î n a n t 
majestueusement d e r r i è r e l u i . 

« I l a divers cris : ce lu i q u ' i l pousse l o r s q u ' i l 
appelle est dissyllabique ; i l peut se rendre par 
viou, viou. I l commence par fa i re entendre un 
l é g e r s i f f lement q u i va augmentant de force et 
se t e rmine par un c r i f o r t , sans cesser d ' ê t r e 
h a r m o n i e u x . Parfois , i l t r a î n e son c r i : i l le 
commence lentement , l 'augmente de force et le 
d i m i n u e . I l a d'autres cris rauques et discor
dants. 

« L e quetzal se n o u r r i t pr incipalement de 
f r u i t s ; parfois , cependant, on trouve des saute
relles dans son estomac. » 

Ovven, en par lant d u mode de reproduct ion 
du calure resplendissant, d i t : « D a n s une excur
sion de chasse sur la montagne de Santa-Cruz, 
u n de nos chasseurs m ' a n n o n ç a avoir t r o u v é un 
n id de quetzal à envi ron u n m i l l e de Chilasco, 
et i l s ' o f f r i t à tuer la femelle et à me rapporter 
les œ u f s , si j e l u i donnais que lqu 'un pour l 'aider. 
J 'y consentis avec empressement, et i l revint , 
en effet , avec la femel le et deux œ u f s . I l avait 
t r o u v é le n i d , me raconta- t - i l , dans un tronc 
d'arbre m o r t , à environ vingt-s ix pieds au-dessus 
d u s o l ; l 'ouver ture d ' e n t r é e é ta i t juste suffisante 
pour permettre à l'oiseau de passer. L a cavi té 
é t a i t à peine assez grande pour que le quetzal 
p û t s'y re tourner . Dans le t r o u , i l n 'y avait point 
de n id à p roprement parler D ' a p r è s les réc i t s 
d 'autres montagnards, le quetzal s ' é t ab l i ra i t 
volontiers dans des nids de pie a b a n d o n n é s . » 

Delat t re a r ep rodu i t ce dire des i n d i g è n e s , et 
a r a p p o r t é quelques autres faits é g a l e m e n t rela
t ifs à la n i d i f i c a t i o n . D ' a p r è s l u i , c'est vers le mois 
de janv ie r que cet oiseau entre en amour . Pour 
nicher , i l cherche ord ina i rement un n i d de pie 
i n h a b i t é , q u ' i l approprie à ses besoins, en y pra
t iquan t un t r o u o p p o s é à celui qu i d é j à y existe. 
Cette double ouver ture est n é c e s s a i r e au m â l e , 
lorsque, en l'absence de la femelle, i l couve à 
son t o u r ; car la f a c u l t é q u ' i l a de pouvoir sortir 
par le cô t é o p p o s é à celui de l ' e n t r é e , l u i permet 
d 'accompl i r cette fonc t ion sans nu i r e à sa r iche 
pa ru re . Les g u ê p i e r s a b a n d o n n é s , les trous 
c r e u s é s par les pics, et d ' o ù i l chasse les p ro 
p r i é t a i r e s , sont quelquefois aussi des points que 
cet oiseau choisit pour n icher . 

H . de Saussure a vu au m u s é e de Mexico un 
n id de la m ê m e e s p è c e , dont la fo rme é ta i t celle 
d 'un c ô n e t r o n q u é . I l é t a i t a t t a c h é par le petit 
bout , a l la i t en s ' évasan t vers le bas, et avait son 
ouver ture à la face i n f é r i e u r e . Cette disposition 
s i n g u l i è r e du n i d , si d i f f é r e n t e de celle qu 'on 
remarque chez les autres t r o g o n i d é s , q u i , pour 
la p lupar t , pondent dans les trous d'arbres, 7 
é g a l e m e n t i c i pour effet, comme dans les nids 
à deux ouvertures obse rvé s par Delattre, de p ro
t é g e r les longues rectrices q u i . forment la parure 
des vieux m â l e s . 

Cependant Salvin semble mettre en doute 
l'existence de ces nids à deux ouvertures. « Dans 
mon opin ion , d i t - i l , le m â l e abandonnerait à la 
femelle le soin de couver ses œ u f s . L ' o n d i t que 
le quetzal ne niche que dans u n arbre creux et 
p e r c é de part en part , cette croyance se base sur 
l ' imposs ib i l i t é où l 'on est de se f igurer un autre 
n id dans lequel les longues plumes du m â l e ne 
s ' a b î m e r a i e n t pas. L'oiseau , d ' ap rè s ces r é c i t s , 
entrerait dans son n id par une ouver ture , et en 
sort i rai t par une autre s i tuée au cô té o p p o s é . 
Cette croyance a pris naissance à G u a t é m a l a , 
où souvent on m'a d é c r i t de tels nids ; mais j e 
n 'ai jamais r e n c o n t r é personne q u i en e û t vu 
u n de ses propres yeux. » 

Chasse. — L e quetzal est facile à chasser pour 
celui qu i sait bien reproduire le c r i soit du m â l e , 
soit de la femelle. Une imi t a t i on exacte de ce lu i 
de la femelle fa i t arriver en tous temps les m â l e s 
à p o r t é e de f u s i l et attire aussi les femelles, mais 
seulement à l ' é p o q u e des amours, lorsque la 
jalousie les excite à se l iv re r combat. 

Salvin di t e x p r e s s é m e n t n 'avoir jamais at
tendu t rop longtemps. D'ordinaire , la femelle 
arrive la p r e m i è r e et vient se poser au-dessus 
du chasseur, q u i n 'y p r ê t e pas at tent ion, et 
continue à cr ier , j u s q u ' à ce que le m â l e se mon
t r e . Rarement, les chasseurs t i rent les femelles. 

U n autre moyen consiste à d é c o u v r i r l 'arbre 
qui p rodui t le f r u i t dont l'oiseau se n o u r r i t . 
« Alors , d i t Delattre, on se poste p rè s de cet 
arbre, et i l est rare que dans le courant de la 
j o u r n é e , un o u plusieurs ind iv idus ne viennent 
prendre leur repas, ce qu' i ls fon t en volant 
rapidement et en attrapant au passage un f r u i t 
qu i est de la grosseur d'une noisette. Celui q u i 
penserait chasser le calure resplendissant comme 
les autres e s p è c e s , se t rompera i t , parce que cet 
oiseau est de son naturel t ranqui l l e et muet, et 
q u ' i l est impossible de le poursuivre dans les 
bois q u ' i l habite. ;> 

Usages et p r o d u i t s , l é g e n d e s , — Les an i -
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maux q u i , par leurs formes é t ranges , par l 'éclat 
de leur parure ou par la s ingular i té de leurs 
m œ u r s , attirent plus que les autres l 'attention 
de l 'homme, ont ordinairement leurs légendes et 
leurs fables : le calure resplendissant devait 
avoir aussi les siennes, et H . de Saussure a re
cuei l l i là-dessus des détai ls des plus curieux, que 
nous sommes heureux de l u i emprunter. 

Les Espagnols, au moment de la c o n q u ê t e , 
f r a p p é s de sa b e a u t é , lu i d o n n è r e n t le nom de 
Pito real (Oiseau royal). Chez les ind igènes , i l 
jouissait dé jà , à cette é p o q u e , d'une haute r épu
ta t ion. De tout temps, et encore de nos jours, 
les Indiens du Mexique oriental ont a t t r i b u é au 
c œ u r de cet oiseau la vertu de guér i r la folie et 
Tépi iepsie , lorsqu'on le fai t manger tout chaud 
aux patients. Les gens du plateau portent ses 
plumes en guise de talisman ou de spéci f ique 
contre la maladie fantastique qu'i ls nomment 
el aire ou fascination, et à laquelle ils rappor
tent à peu p rès tous leurs maux physiques ou 
moraux. Avant la c o n q u ê t e , sous les Az tèques , 
les t r ogon idés é ta ien t beaucoup chassés pour 
l 'éc la t de leurs dépou i l l e s . Dans un ancien ma
nuscri t mexicain, qu i donne la liste des oiseaux 
que les Indiens des provinces mér id iona l e s du 
Mexique .envoyaient en t r i bu t à M o n t é z u m a et 
dont les plumes servaient à la fabr icat ion des 
manteaux cé lèbres que le prince et les grands 
de l 'empire revê ta ien t aux c é r é m o n i e s , H . de 
Saussure a vu f igurer en tê te de la liste le Quet-
zaltotol é v i d e m m e n t un t r o g o n i d é , attendu 
qu 'au jourd 'hu i encore, les Mexicains donnent 
le nom de Quexale au calure resplendissant. Cet 
oiseau est du reste f r é q u e m m e n t m e n t i o n n é 
dans les antiques manuscrits indiens qui racon
tent l 'histoire plus ou moins mythologique du 
vieux Mexique. 

Les plumes du calure resplendissant é ta ien t 
mises au m ê m e rang que les pierres p réc ieuses 
les plus r e c h e r c h é e s . Ains i , le roi Huemac, dont 
le t rône étai t m e n a c é , rencontrant le dieu Tlaloc 

dans la profondeur des fo rê t s , l u i adressa l'invo
cation suivante : « 0 Dieu, conserve-moi mes 
t résors , mes é m e r a u d e s et mes plumes de quet
zal. » 

Longtemps avant l 'ère des Az tèques , chez les 
anciens T o l t è q u e s , les plumes du calure servaient 
à la parure des princes, et l'oiseau était le sym
bole de la ma je s t é royale. Les t rogonidés , chez 
les Mexicains, comme les colombes, chez les 
Hébreux , é t a ien t r épu t é s divins ; c 'é ta ient les élus 
du ciel. Le grand ro i Quetzalcohuatl, le civilisa
teur et le lég is la teur d iv in du vieux Mexique, 
dont le culte é ta i t r é p a n d u dans tout le pays, 
emprunte une partie de son nom à umtrogonidé. 
Quetzalcohuatl signifie le serpent aux plumes de 
couroucou, car l ' imaginat ion des peuples ne 
trouvait aucun objet plus br i l lant qui fû t digne 
d'orner la t ê te auguste du grand monarque. 
Selon la légende t o l t èque , ce dieu-roi, après 
avoir été expulsé par ses sujets rebelles de la 
vil le de Tol lan, qui refusait de se soumettre à 
l 'aboli t ion des sacrifices humains, se retira sur 
les bords du Goatzamalco, où i l termina sa car
r iè re terrestre. Son cadavre fu t t ransporté au 
sommet du pic d'Orizaba et livré aux flammes 
du b û c h e r . On vi t alors les cendres tourbillonner 
vers le ciel avec une quan t i t é d'oiseaux au bril
lant plumage, et l ' àme de Quetzalcohuatl s'envo
la vers l ' empyrée , sous la forme d'un calure aux 
royales couleurs. 

Si ces fables n'ont plus cours aujourd'hui, 
l'oiseau qu i en éta i t l 'objet est encore très-re
c h e r c h é , et ses plumes, toujouis employées 
comme parure, n 'ont r ien perdu de leur valeur. 
Pour se les procurer, les Indiens font une chasse 
continuelle et mettent aussi en usage le procédé 
for t singulier que vo ic i . Pendant que le 
mâ le couve, ils montent avec précaution sur 
l 'arbre qui recè le le n id , s'efforcentde l'atteindre, 
et lorsqu'ils sont a r r ivés à leurs fins, ils saisissent 
brusquement les plumes qui font saillie à l'exté
r ieur et que l'oiseau leur abandonne en fuyant. 

L E S I N D I C A T O R I D É S — 1ND1CAT0RES. 

Die Honigkukuke, the Honcy-Guides. 

C a r a c t è r e s . — Les ind i ca to r idés , dont la p lu 
part des ornithologistes ne font qu'une t r i b u des 
cucu l idé s , se distinguent cependant de ceux ci 
par des formes plus trapues; par un bec pres
que conique, dont les deux mandibules s ' inflé
chissent l'une vers l 'autre à la pointe; une queue 

l é g è r e m e n t é c h a n c r é e , et surtout par un plumage 
t r è s - f o u r n i , lisse, rude et dont les plumes sont 
solidement i m p l a n t é e s dans une peau épaisse. 
La famil le des i nd i ca to r idé s ne repose que sur 
un genre. 
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L E S I N D I C A T E U R S — INDICATORES. 

Die Honigkulwlie, the Honey-Guides. 

Caractères. — Les indicateurs ont le bec plus 
cour t que la t ê t e , f o r t , presque dro i t , c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t ; des pattes courtes et for tes ; des 
tarses plus courts que le doigt externe ; des doigts 
longs, sans ê t r e fa ib les ; des ailes longues, po in 
tues, assez larges, s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e r é 
mige é t a n t la plus l ongue , une queue de l o n 
gueur moyenne, f o r m é e de douze pennes, dont 
les deux externes sont t r è s - c o u r t e s , arrondies, 
et l é g è r e m e n t é c h a n c r é e s au m i l i e u , les deux 
rectrices m é d i a n e s é t an t u n peu plus courtes 
que celles qu i leur sont c o n t i g u ë s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les indica
teurs appartiennent surtout à l ' A f r i q u e ; jusqu ' i c i 
deux espèces seulement ont é té r e n c o n t r é e s dans 
le sud de l 'Asie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Us vivent 
dans les f o r ê t s , par paires, rarement par petites 
t roupes; ils volent d 'un arbre à l 'autre, en f a i 
sant entendre leur voix forte et harmonieuse. 
« Malg ré leur petite taille et leur plumage 
sombre, d i t H e u g l i n , ils sont tous faciles à 
r e c o n n a î t r e de lo in à la s i n g u l a r i t é de leur vo l , 
ainsi q u ' à la couleur blanche de leurs rectrices 
externes. » Ce sont des oiseaux t r è s - p o p u l a i r e s 
en A f r i q u e : dans les r é g i o n s qu'i ls habitent, 
chacun les c o n n a î t . Les plus anciens voyageurs 
en fon t men t ion , et r e l èven t une p a r t i c u l a r i t é 
qu i p a r a î t leur ê t r e c o m m u n e . I l semble, en 
effet , qu ' i ls veui l lent communiquer aux autres 
animaux et à l ' homme l u i - m ê m e tout ce qu' i ls 
remarquent de cur ieux; ils viennent voler autour 
d'eux, et paraissent, par leurs cris, leurs allures, 
les invi ter à les suivre. « Tou t i n d i g è n e , depuis 
le Cap jusqu 'au S é n é g a l et jusqu 'en Abyssinie, 
sait qu ' i ls le condu i ron t ainsi à un essaim d'a
beilles. Cependant, l ' indicateur m è n e souvent 
l ' homme q u ' i l guide au cadavre d 'un an imal , 
r e m p l i de larves d'insectes, ou bien i l poursuit 
de ses cris le l i on et le l é o p a r d . » 

C'est seulement dans ces d e r n i è r e s a n n é e s que 
nous avons appris à c o n n a î t r e le mode de repro
d u c t i o n de ces oiseaux. Les indicateurs sont des 
parasites; ils ne s ' i n q u i è t e n t pas de leur p r o g é 
n i ture , et la conf ien t aux soins d'autres e spèces . 

Des r éc i t s des voyageurs, i l r é s u l t e que tous 
les indicateurs ont essentiellement les m ê m e s 
m œ u r s ; i l nous su f f i r a donc de faire l 'histoire 

d 'une e s p è c e . 
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L'INDICATEUR A BEC BLANC — IMtIC 11011 
iLBiposrms. 

Der Honii/anzeign\ the great ïh,n y-G- /-/<-. 

Caractères. — L'indicateur à bec blanc a le 
dos gr is-brun, le ventre b l a n c - g r i s â t r e ; la gorge 
noi re ; une tache aur icula i re d'un blanc g r i s â t r e ; 
quelques plumes des cuisses r ayées de n o i r ; les 
r é m i g e s b r u n â t r e s , les sus-alaires largement bor
dées de blanc, les é p a u l e s m a r q u é e s d'une tache 
j a u n e ; les rectrices m é d i a n e s brunes ; les autres 
brunes sur les barbes externes, blanches sur les 
barbes internes; les trois plus e x t é r i e u r e s 
blanches, avec la pointe b rune ; le bec blanc-
j a u n â t r e ; les pattes brunes. Cet oiseau a 18 cent. 
de long ; la longueur de l 'aile est de 11 cent., 
celle de la queue de 7 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' indica teur 
à bec blanc est r é p a n d u dans toute l ' A f r i q u e , 
depuis le Cap jusqu 'au 16° de lat i tude n o r d . I l 
semble cependant n ' ê t r e que de passage dans 
certaines c o n t r é e s , dans le Soudan or ienta l et 
dans l'Habesch notamment . Pour m o i , je n'en ai 
vu un qu 'une fois , et encore n 'a - t - i l fa i t que pas
ser devant moi ; je ne puis donc en parler de visu, 
tandis que tous les voyageurs, q u i ont parcouru 
la m ê m e c o n t r é e que m o i , l 'ont pu observer à 
loisir . Heugl in croi t q u ' i l reste dans le Soudan 
et dans l'Habesch de septembre à a v r i l , car i l 
n'en a jamais vu pendant la s é c h e r e s s e . Pour 
m o i , j e puis a f f i rmer que m ê m e pendant la sai
son des pluies, je n 'a i jamais eu le bonheur d'en 
apercevoir sur les rives du N i l B l e u . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le voya
geur L u d o l f , dont l 'histoire d ' Ê t h i o p i e a paru 
en 1681, est le premier qu i parle de l ' indicateur . 
I l sait posit ivement, bien que ne parlant pas par 
e x p é r i e n c e , que cet oiseau ind ique à l ' homme 
tout ce qu i le f rappe, non-seulement les nids 
d'abeilles, mais encore les buffles sauvages, les 
é l é p h a n t s , les tigres, les serpents, et q u ' i l con
du i t le chasseur à l ' an imal ou à l 'objet q u ' i l a 
d é c o u v e r t . 

Lobo, dont le voyage en Abyssinie a é té p u 
bl ié en 1728, fa i t aussi men t ion de cet oiseau. 
« Le moroc ou Yoiseau à miel, d i t - i l , a la s ingu l i è re 
p r o p r i é t é de d é c o u v r i r les nids d'abeilles. On 
voi t en ce pays (l 'Abyssinie) beaucoup d'abeilles 
de diverses e spèces , dont quelques-unes sont 
appr ivo i sées comme les n ô t r e s , et fon t leur m i e l 
dans des ruches; d'autres, sauvages, q u i d é p o s e n t 
le leur t a n t ô t dans le creux des arbres, t a n t ô t 
dans des trous sous terre, qu'elles ont soin d'en* 
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tretenir . . t rès -propres et qu'elles recouvrent si 
exactement, qu ' i l est rarement possible, quoique 
ces nids soient c o m m u n é m e n t sur le grand che
m i n , de les trouver sans le secours du moroc. 
Le mie l fai t sous terre est tout aussi bon que 
celui de nos ruches ; seulement i l m'a semblé un 
peu plus noir , et je suis por t é à croire que 
c 'é ta i t de ce miel m ê m e que saint Jean vivait 
dans le déser t . Lorsque le moroc a fa i t la dé 
couverte de quelque nid d'abeilles, i l se porte 
sur le chemin, et s'il voit passer quelqu'un, i l 
chante, bat des ailes et par divers mouvements 
invite le voyageur à le suivre. Lorsqu ' i l s'aper
çoi t qu'on l'a entendu, i l vole d'arbre en arbre 
j u s q u ' à ce q u ' i l arrive à la place où les abeilles 
ont e n f e r m é leur t r é so r , et alors i l commence à 
chanter m é l o d i e u s e m e n t . L 'Abyssinien s'empare 
du mie l et ne manque pas d'en laisser une par
tie pour l'oiseau, en r é c o m p e n s e de sa dé la t ion . » 

Sparmann, à la f i n du siècle dernier, donna 
une description c o m p l è t e des habitudes de l ' i n 
dicateur, et tous les naturalistes u l t é r i eu r s l 'ont 
c o n f i r m é e . Le Vai l lant , i l est vra i , p r é t e n d que 
Sparmann n'a jamais vu d'indicateur, et n'a fa i t 
que r é p é t e r les réc i t s des Hottentots; mais, 
comme Le Vail lant ne rectifie pas les assertions 
de Sparmann ; que, d 'un autre côté , i l a d o n n é 
une description e r r o n é e du mode de reproduc
t ion de cet oiseau, nous ne pouvons ajouter p le i 
nement foi à ses a l l éga t i ons . 

« Le coucou des abeilles, ou guide au miel, d i t 
Sparmann, m é r i t e bien un article à part, et je 
crois que c'est i c i le l ieu d'en parler. Cet oiseau 
n'est cependant remarquable n i par sa grosseur, 
n i par sa couleur : à la p r e m i è r e vue, on le pren
drait pour un moineau ordinaire, si ce n'est 
q u ' i l est un peu plus gros, d'une couleur plus 
claire, qu ' i l a une petite tache jaune sur chaque 
é p a u l e , et que les plumes de sa queue sont mar
que tées de blanc. 

« C'est, comme je l 'a i di t , pour son propre 
in té rê t que cet oiseau découvre aux hommes et 
aux ratels les nids d'abeilles : car i l est l u i - m ê m e 
t rès - f r i and de leur mie l , et surtout de leurs œuf s ; 
et i l sait que toutes les fois qu 'on dé t ru i t un de 
ces nids, i l se r é p a n d toujours un peu de miel 
dont i l fa i t son prof i t , ou que les destructeurs 
lu i laissent en r é c o m p e n s e de ses services. Le 
moyen qu ' i l emploie pour leur communiquer sa 
découver t e , est aussi extraordinaire qu ' i l est 
merveilleusement adap té à ses vues. 

« Le soir et le mal in sont probablement les 
neures où son appé t i t se réveille : au moins, 
c'est alors qu ' i l sort le plus ordinairement, et 

par ses cris p e r ç a n t s cherr cherr cherr, semble 
chercher à exciter l 'attention des ratels, des 
Hottentots ou des colons. I l est rare que les uns 
ou les autres ne se p r é s e n t e n t pas à l'endroit 
d 'où part le c r i : alors l'oiseau, tout en le répé
tant sans cesse, vole lentement et d'espace en 
espace, vers l 'endroit où l'essaim d'abeilles s'est 
é tab l i . I l faut que ceux qui le suivent aient grand 
soin de ne pas effrayer leur guide par quelque 
brui t extraordinaire ou par une compagnie trop 
nombreuse ; i l faut p lu tô t , comme je l 'ai vu faire 
à un de mes Boshis, habile à cet exercice, ré
pondre à l'oiseau par un sifflement fort doux, 
comme pour l u i faire c o n n a î t r e qu'on fait atten
t ion à son appel. J'ai observé que si les nids d'a
beilles sont un peu éloignés , l'oiseau fait de 
longues volées et se repose par intervalles, at
tendant son compagnon de chasse et l'encoura
geant par de nouveaux cris à le suivre; mais à 
mesure q u ' i l approche du n id , i l abrège l'espace 
des stations, rend son c r i plus f réquen t , et ré
pète ses cherr avec plus de force. J'ai vu aussi 
avec é t o n n e m e n t , ce que plusieurs personnes 
m'avaient p r é c é d e m m e n t a s su ré , que si l'oiseau, 
impatient d'arriver, a laissé t rop loin derrière 
l u i son compagnon, r e t a r d é par l ' inégalité et la 
d i f f icu l té du terrain, i l revient au-devant de lui, 
et par ses cris r e d o u b l é s , qu i annoncent plus 
d'impatience encore, semble l u i reprocher sa 
lenteur. E n f i n , lorsqu ' i l est arr ivé au nid des 
abeilles, soit qu ' i l soit bâ t i dans une fente de ro
cher, dans le creux d'un arbre ou dans quelque 
t rou souterrain , i l plane i m m é d i a t e m e n t au-
dessus pendant quelques secondes (j 'ai moi-
m ê m e été deux fois t é m o i n de ce fait) ; après 
quoi i l se pose en silence, et se t ient ordinaire
ment c a c h é sur quelque arbre ou buisson voi
sin, dans l'attente de ce qui va arriver, et dans 
l ' espérance d'avoir sa part du but in . I l est pro
bable qu ' i l plane toujours plus ou moins long
temps au-dessus du n id des abeilles, avant de 
s'aller cacher ; mais on n'y fait pas toujours at
tention. On est au moins toujours assuré que le 
n id n'est pas lo in , l o r s q u ' a p r è s vous avoir con
dui t un bout de chemin, l'oiseau s 'arrête toutà 
coup et cesse son c r i . 

« Dans un endroit où nous f î m e s halte pendant 
une couple de jours , mes Hottentots furent con
duits par un coucou des abeilles, dont les indica
tions paraissaient obscures et a m b i g u ë s . I l les 
fit avancer et reculer plusieurs fois, en les rame
nant loujours à la m ê m e place; l ' un deux, plus 
at tentif que les autres, s'avisa enfin de chercher 
à celle place m ê m e , et y trouva le n id . 
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Fig. 42. Le Coucou gris (p. 171). 

« A p r è s avoir ainsi d é t e r r é ou d é c o u v e r t , 
g r â c e à l 'oiseau, les nids d'abeilles, et les avoir 
p i l l é s , les Hottentots , en reconnaissance, l u i 
laissent o rd ina i rement une bonne por t ion de 
cette partie du rayon q u i contient les œ u f s et 
les petits. Ce morceau, le pi re à nos yeux, est 
probablement pour l u i le plus dé l i ca t , et les 
Hottentots m ê m e s é t a i e n t l o in de le d é d a i g n e r . 
Lorsqu 'un homme, m ' a - t - o n d i t , fa i t m é t i e r de 
chercher des essaims d'abeilles, i l ne doi t pas 
d 'abord ê t r e t r op l ibé ra l envers l 'o f f ic ieux oiseau, 
mais seulement l u i laisser une par t suffisante 
pour aiguiser son a p p é t i t ; l ' e s p é r a n c e d 'obtenir 
une plus ample r é c o m p e n s e l 'excitera à conduire 
de nouveau son compagnon à u n autre n i d , s'il 
en c o n n a î t que lqu 'un dans le voisinage. 

« Q u o i q u ' o n t rouve aux environs du Cap beau
coup d'abeilles sauvages, on n 'y connaissait n u l 
lement l 'oiseau, n i cette p r o p r i é t é de d é c o u v r i r 
le m i e l . Lorsque j ' e n entendis parler pour la pre
m i è r e fois à Groot-vaders-bosch, j ' é t a i s t r è s - p e r -
s u a d é qu 'on me contai t des fables, sur tout a p r è s 
avoir vu dans cet endroi t m ê m e un Hottentot 
cour i r i n u t i l e m e n t a p r è s un de ces oiseaux. 

BREHM. 

Mais i l faut dire que le bois y é t a i t f o r t é p a i s et 
presque i m p é n é t r a b l e , et l 'oiseau plus farouche 
et plus r é se rvé que dans les cantons les plus re
cu lé s . Mes Hottentots de Buffe l - jag ts - r iv ier et de 
Zwel lendam me d i ren t que dans ces deux en
droi ts de leur naissance ils avaient connu l ' o i 
seau, mais q u ' i l y é ta i t fo r t rare, facile à e f farou
cher, et q u ' i l ne les dir igeai t pas vers le mie l aussi 
promptement n i aussi dis t inctement que ceux 
que nous trouvions dans le dése r t , p r è s de t 'Kau-
t ka i ou Yi sh - r iv i e r . 

« Les habitants de Brunljes-hoogte l 'appellent 
honïng-wyzer (guide au mie l ) . Quoique je l'eusse 
vu à Brunt jes-hoogte une fois, et fo r t souvent 
dans le d é s e r t , j e ne pus en t i rer u n q u ' à mon 
retour. Je le t i r a i comme i l volt igeait devant 
m o i , et m ' i n v i t a i t p a r son peti t ramage à le suivre. 
Mes Boshis f u r en t f o r t o f fensés de m o n p r o c é d é . 
Quoique j'eusse promis à mes Hottentots de 
Zwel l endam une ample r é c o m p e n s e de tabac et 
de grains de verre, à condi t ion qu' i ls m 'a ide
raient à attraper u n guide au m i e l , cet oiseau é t a i t 
t rop leur a m i , ils ne voulurent po in t le t rah i r . Ce 
t r a i t me fit grand plaisir de la part des Ho t t en to t s . » 

I V — 333 



170 L E S L É V I R O S T R E S . 

Gumming raconte qu'on allume de l'herbe 
f ra îche à l ' en t rée du n id , qu'on relire le mie l , 
qu'on donne à l'oiseau ce qui lui revient, que si 
l'on r é p o n d en sifflant à son gazouillement, i l 
vous conduit à un second et à un t ro i s ième n id . 
Gourney dit avoir t rouvé dans l'estomac d'un in 
dicateur, des sauterelles, mais q u ' i l a aussi vu 
cet oiseau se percher sur une ruche, et happer 
au passage les abeilles qui y entraient ou en sor
taient. I l confirme ce f a i t : que les Gafres r é c o m 
pensent toujourssesservices, e t q u e d è s que le nid 
est mis à découve r t , i l arrive pour prendre les 
larves qu'on l u i abandonne. K i r k a vu l ' indica
teur conduire parfois à deux nids d'abeilles; 
mais i l se tait après avoir découve r t le premier, 
s'il n'en conna î t pas de second. I l trompe quel
quefois le chasseur, en le conduisant à une ruche 
d'abeilles pr ivées . Aucun naturaliste moderne n'a 
con f i rmé ce que rapporte Le Vai l l an t de combats 
mortels de l ' indicateur et des abeilles. 

« Le Vail lant dit que l ' indicateur pond trois ou 
quatre œufs blancs, dans le creux d'un tronc d'ar
bre et que les deux parents les couvent en com
mun . Les observations de J. Verreaux ont m o n t r é 
que cette asserlion étai t c o m p l è t e m e n t e r r o n é e . 
« Cet oiseau, ou pour mieux dire ces oiseaux, dit 
ce voyageur, se rapprochent beaucoup des cou
cous, sous le rapport du mode par eux employé 
pour la ponte et l ' incubat ion de leurs œuf s . 11 
m'est ar r ivé de trouver les œuf s de ces oiseaux, 
et plus pa r t i cu l i è r emen t les jeunes, dans les nids 
de diverses espèces . Ains i , de m ê m e que les cou
cous, la femelle pond son œuf à terre,puis s 'é lance 
dans le nid qu elle a choisi pour l'y dépose r , en dé
robe un de ce m ê m e nid, qu'elle brise ou qu'elle 
mange, puis vient rechercher le sien qu'elle y 
substitue à l'aide de son bec,eten fai t autant poul

ies trois œuf s qu'elle pond g é n é r a l e m e n t à deux 
jours d'intervalle. Je pourrais citer comme un 
fait positif, qu'ayant suivi la m ê m e femelle pen
dant toute la pé r iode de sa ponte, je l 'ai vue dépo
ser de la m ê m e m a n i è r e les trois œufs qu'elle 
avait pondus; je dira i m ê m e que les trois oeufs 
se trouvaient placés chacun dans le nid de trois 
espèces distinctes d'oiseaux, et à la distance 
de sept à hu i t cents pas l ' un de l'autre. Ce fut 
dans les premiers jours d'octobre que j'observai 
le premier, qui f u t déposé dans un nid de cubla 
(laniarius cubla) ; le second dans celui d'un 
merle à cul d'or ; et le t ro i s i ème dans celui d'un 
impor tun (andropadus importunus). Le lendemain 
de la de rn i è r e ponte, la femelle, accompagnée 
de son m â l e , qu i se tenait toujours à distance, 
disparut avec l u i , et ce ne f u t que dans les pre
miers jours de novembre que je les vis repa
ra î t r e tous deux. I l ne restait à cette époque dans 
le n id de cubla, que le jeune indicateur, qui, e» 
grossissant, avait fini par jeter en dehors les deux 
petits cublas; et cependant le père et la mère de 
ceux-ci continuaient à le nourr i r , comme iIsl'a
vaient fa i t pour leurs propres enfants. C'est le 
2 novembre que la femelle de l'indicateur,en ap
prochant du n id , appela son jeune, qui commen
çait à voler, et qu i ne tarda pas à venir la rejoin
dre, au grand d é s a p p o i n t e m e n t des deux pauvres 
oiseaux. Je remarquai alors que les rôles chan
gè ren t , et que le mâ le pr i t soin du jeune, tan
dis que la femelle se rendit au second nid et en 
ramena le second jeune, puis enfin le troisième. 
Ces jeunes paraissent rester avec leurs parents 
j u s q u ' à l ' époque ass ignée par la nature à chacun 
de ces deux ê t res pour leur reproduction; car, 
dès l ' année suivante, ces oiseaux s'accouplent. » 

L E S C U C U L 1 D E S — CUCULL 

Die Kukuke, the Cuckoos. 

C a r a c t è r e s . — Les cucu l idés ont des formes 
é l a n c é e s ; le bec de la longueur de la tê te , l égè
rement r e c o u r b é , assez mince, é largi à la base; 
des pattes courtes ou moyennes; des ailes l o n 
gues, é t ro i tes , pointues; la queue longue, ar
rondie ou conique, fo rmée de douze pennes; un 
plumage assez épais , mais l â c h e m e n t imp lan t é 
dans la peau et dont les couleurs varient peu 
selon le sexe, notablement selon l 'âge. 

D 'après les recherches de Nitzsch, la structure 
interne des cucu l idés (notre coucou d'Europe 

é t an t pris pour sujet d ' é tude) offre les parti
cu la r i t és suivantes. Ils ont douze vertèbres cer
vicales, sept dorsales et sept coccygiennes. Des 
sept paires de cô tes , c inq seulement sont os
seuses. La partie pos t é r i eu re du sternum est 
r e c o u r b é e en dehors ; l a fourchette est reliée 
au biechet par une vér i t ab le articulation. H 
n'y a pas d'os co raco ïd i en . Le bassin est court; 
tous les os sont pneumatiques, à l'exception 
des f é m u r s . La langue est c o r n é e , de longueur 
moyenne, assez large, tranchante en avant et 
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sur les bords. L ' œ s o p h a g e est large ; le jabot 
manque ; le ventr icule s u c c e n t u r i é a ses parois 
c r i b l é e s de glandes muqueuses, t r è s - g r a n d e s . 
L'estomac est capable de se dilater c o n s i d é r a 
b lement . Les deux lobes du foie sont d ' éga l e 
.•grandeur et la rate est petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les CUCuli-
•flés habi tent tous l 'Arreien-Monde et la Nou
vel le-Hol lande. T r è s - n o m b r e u x aux Indes et en 
A f r i q u e , ils ne sont r e p r é s e n t é s en Europe que 
par une seule e s p è c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — TOUS, sans 
excep t ion , habitent les fo rê t s et les qu i t t en t 
rarement. Ceux qu i vivent dans le nord é m i g r e n t ; 
b s autres errent seulement. 

Ce sont des oiseaux turbulen ts , inquiets , 
c ra in t i f s , f uyan t la soc ié té de leurs pareils et 
des autres e s p è c e s . Us traversent rapidement un 
assez grand espace, visi tent les arbres, s ' é l an 
cent de là sur la proie qu ' i l s convoitent , mais 
sans se poser à terre. Us parcourent de la sorte 
leur domaine, volant, mangeant et c r iant toute 
la j o u r n é e . Us se nourrissent presque exclusive
ment d'insectes, et notamment de larves et de 
chenilles velues, que les autres oiseaux d é d a i 
gnent. Les poils de ces chenilles, en s ' implan-
tant dans les parois de leur estomac, donnent à 
cet organe un aspect velu q u i a indu i t plusieurs 
naturalistes en erreur. Les grandes e spèces , di t -
on , mangent aussi de petits v e r t é b r é s , des rep
tiles. Tous les c u c u l i d é s , sans exception, sont 
r e g a r d é s partout , et avec raison, je crois, comme 
des pil lards de nids, q u i ne se contentent pas 
d'enlever les œ u f s , mais qu i les mangent aussi. 

Cela s'explique faci lement , d 'ai l leurs, quand 
on c o n s i d è r e leur mode de reproduct ion . Les 
c u c u l i d é s ne couvent pas leurs œ u f s ; ils aban
donnent ce soin à d'autres oiseaux, dans les nids 
desquels ils vont les porter , a p r è s avoir p r é a 
lablement j e t é hors de ces nids, au moins un des 
œ u f s qu i s'y t rouvent . On a souvent n ié ce fa i t , 
mais i l est c o m p l è t e m e n t mis hors de doute par 
de nombreuses observations. Quant aux causes 
pour lesquelles les c u c u l i d é s ne couvent pas eux-
m ê m e s leurs œ u f s , on a é m i s sur ce chapitre 
bien des h y p o t h è s e s , mais aucune, j u s q u ' i c i , est 
l o i n de satisfaire. 

Les c u c u l i d é s sont-ils des animaux uti les ou 
nuisibles? Us nous rendent certainement des 
services en d é t r u i s a n t les chenilles velues, que 
laissent en paix les aulres insectivores; mais, 
d 'un autre c ô t é , ils nous font du to r t , en dé
truisant des œ u f s ; un jeune coucou ne grandi t 
qu'en e n t r a î n a n t la m o r t de tous ses f r è r e s d'a

dopt ion . On peut r é p o n d r e à cela qu 'un ind iv idu 
a d u l t e , à l u i seul, d é t r u i t plus d'insectes que ne le 
fon t c inq ou six petits oiseaux chanteur- ; d 'où 
la c o n s é q u e n c e que l 'on doit p r o t é g e r ces o i 
seaux. 

LES COUCOUS — CUCULUS. 

Die Kukuke, the Cuekoos. 

Caractères. —Le genre coucou présente les 
c a r a c t è r e s suivants : corps é l a n c é , b e c pet i t , fa ib le , 
l é g è r e m e n t a r q u é , entier, graduel lement com
p r i m é j u s q u ' à la po in te ; ailes longues, surob
tuses, la t r o i s i è m e r é m i g e é t a n t la plus é t e n d u e ; 
q u e u e t r è s - l o n g u e , a r r o n d i e , é t a g é e ; tarses courts, 
couverts de plumes en partie ; tour de l 'œil peu 
d é n u d é ; plumage mou et sombre . 

LE COUCOU GRIS — CUCULUS CAJSORUS. 

Der Kukuk, der Gauch, the Cuckoo. 

Caractères. — Le coucou gris (fig. 42) mâle a 
le dos d 'un c e n d r é b l e u â t r e , ou g r i s - cendré f o n c é ; 
le ventre gris-blanc, o n d u l é transversalement de 
n o i r ; la gorge, les joues, les cô té s du cou gris-
c e n d r é pu r ; lesailesd'un noi r de p lomb ; la queue 
noire, t a c h e t é e de blanc; l 'œil jaune v i f ; le bec 
no i r , avec la base de la mandibule i n f é r i e u r e 
j aune ; les pattes jaunes. La femelle ressemble au 
m â l e , et porte à la nuque et sur les cô té s du cou 
des bandes r o u g e à t r e s peu m a r q u é e s . Les jeunes 
ont le dos et le ventre o n d u l é s transversalement; 
les jeunes femelles ont souvent le dos b r u n , avec 
des bandes transversales t r è s - n e t t e s . Le coucou 
gris a39 cent, de long et 67 cent, d 'envergure; 
la longueur de l 'aile est de 25 cent., celle de îa 
queue de 2 1 . La femelle a envi ron 4 cent, de 
moins en longueur et en envergure. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l est peu 
d'endroits en Europe, en Asie, en A f r i q u e , où le 
coucou gris soit inconnu. I l vient nicher dans 
toute la partie septentrionale de l 'ancien con t i 
nent, en Europe, depuis le cap Nord jusqu 'au cap 
de T a f f a , et i l est plus c o m m u n dans le nord 
que dans le sud. D u nord , i l é m i g r é vers le sud. 
Parti de la S i b é r i e , i l traverse la Chine, les Indes, 
pour aller j u s q u ' à Java, aux î les de la Sonde, à 
Ceylan ; d 'Europe, i l va dans le sud-ouest de 
l ' A f r i q u e . J'ai r e n c o n t r é le coucou dans toutes 
les parties du Soudan occidental que j ' a i parcou
rues ; mais i l n'y é ta i t pas en s é j o u r d 'hiver, et 
je ne sais j u s q u ' o ù i l pousse ses voyages. Dans 
nos pays, i l a p p a r a î t au m i l i e u d 'avr i l ; en Scan
dinavie, i l n 'arrive qu'au commencement ou 
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m ê m e au mi l ieu de mai ; i l n'y reste que jus
qu'au commencement de septembre ; le 11 de ce 
mois, j ' e n ai r e n c o n t r é dans le sud de la Nubie. 
Exceptionnellement, j ' en vis le 14 ju i l l e t à 
Alexandrie. Dans nos pays, on entend le coucou 
dans toutes les forê t s , qu'elles soient de coni fères 
ou d'autres essences. I l est plus rare dans le mid i 
de l 'Europe. En Scandinavie, par contre, c'est 
un des oiseaux les plus communs; je ne me rap
pelle pas, du moins, avoir vu nulle part autant de 
coucous qu'en N o r w é g e e t en Laponie. 11 est sin
gulier que l 'on ne trouve pas de coucous dans des 
îles pauvres en arbres, comme à Syl t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Chaque paire, 
ou p lu tô t chaque mâle , se choisit ou se conquiert 
un domaine assez é t e n d u et le défend contre 
tout r ival . En est-il dépossédé , i l s 'é tabl i t non loin 
de son ennemi, et l u i l ivre combat chaque jou r . 
Naumann a cons ta té que le coucou revient tous 
les ans à la m ê m e place. I l en avait r e m a r q u é 
u n , qui se distinguait de tous les autres par une 
voix toute pa r t i cu l i è r e , et i l le v i t , pendant vingt-
trois ans, revenir tous les printemps dans la 
m ê m e partie de la fo rê t . Le coucou parcourt son 
domaine sans t rêve n i repos; on peut le voir ar
river à certains arbres plusieurs fois par j ou r , et 
à des heures régu l i è res . 

Le coucou gris est un des oiseaux les plus vifs, 

les plus agiles. I l est en mouvement du matin 
au soir, et m ê m e , en Scandinavie, une grande 
partie de la nuit . Ce f u t pour moi une singulière 
impression, dans mes expédi t ions de chasse noc
turnes, d'entendre encore retentir la voix du 
coucou après onze heures du soir, et avant une 
heure du matin. Pendant ses excursions, i l man
ge sans cesse, et i l est aussi vorace qu Jami du 
mouvement. I l arrive d 'un vol rapide, élégant, 
léger , qui rappelle celui du faucon ; i l se pose 
sur quelque forte branche, et cherche du regard 
une proie à dévore r . En a- t - i l aperçu une, il 
fond sur elle en quelques coups d'aile, la sai
sit et revient à sa place, ou vole sur un autre ar
bre, pour recommencer le m ê m e manège. En 
Scandinavie, i l se perche volontiers sur les pa
lissades qui bordent les champs; i l s'approche 
plus des habitations qu ' i l ne le fai t chez nous. 
Ce n'est qu'au vol , d'ailleurs, que le coucou est 
adroit ; dans tous ses autres mouvements i l est 
lourd . C'est à peine s'il marche, et i l est complè
tement incapable de grimper. 

A u printemps, i l ne manque jamais, dès qu'il 
s'est posé , de lancer son cr i ; quand l'amour le 
transporte, i l fa i t de sa voix un tel abus, qu'il 
en devient l i t t é r a l emen t e n r o u é . Outre son chant 
bien connu : coucou, et dont nous reproduisons 
les notes (fig, 43) d ' ap rès Beethoven (1), i l crie 

encore doucement : coua, ou hag hag hag hag, 
tandis que la femelle fait entendre une sorte de 
ricanement, ou de grincement qu'on peut rendre 
par kwikwikwik. 

On dépe in t le coucou comme un oiseau essen
tiellement querel leur; je ne peux souscrire à 
cette assertion. I l ne se bat qu'avec ses sembla
bles; quant aux autres oiseaux, i l ne s'en inqu iè te 
nullement, si ce n'est quand i l s'agit de rempla
cer un de leurs œufs par le sien. Mais les petites 
espèces auxquelles i l abandonne le soin d 'é lever 
ses jeunes, le connaissent parfaitement et le pour
suivent dès qu ' i l se montre. Des coucous captifs, 
mis avec des petits oiseaux, vivent avec eux en 
bonne harmonie, et n'essayent jamais de les tour
menter. La vue d'un m â l e de son espèce est, h 
vrai dire, pour le coucou, un excitant cons idé 
rable. Autant i l est mauvais pè re , autant i l est 

époux amoureux et ja loux. I l suit sa femelle pâr-
lout ; seulement, i l n'est pas encore bien démon
t ré s'il n'accompagne que sa femelle, ou s'il ne 
suit pas toute femelle qu ' i l a p e r ç o i t , comme le 
p r é t e n d e n t des observateurs très-consciencieux. 
Quoi qu ' i l en soit, l 'amour semble le rendre fou; 
i l voit en chacun de ses semblables un rival, 
c 'est-à-dire le plus ha ï ssab le de tous les êtres. 
Aussi, ma lg ré toute sa prudence et sa défiance. 
i l se laisse facilement attirer par celui qui sait 
imi ter son c r i . 

Les anciens savaient dé jà que le coucou pond 
ses œ u f s dans des nids d'autres oiseaux. «L'œuf 
du coucou est couvé , di t Aristote, et le petit qui 
en éclôt est nou r r i par l'oiseau dans le nid du-

(1) Beethoven,.la Symphonie pastorale.— Voy. G.Colin, 
Traité de physiologie comparée. Paris, 1871, t. I , p. 508, 
2 e édition. 
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quel l 'œu f a é té pondu . Le p è r e nou r r i c i e r m ê m e 
rejet te, d i t -on, ses propres petits hors du n i d , les 
laisse m o u r i r de f a i m , tandis que grandi t le 
jeune coucou. D'autres racontent q u ' i l tue sa pro
g é n i t u r e pour en n o u r r i r le coucou ; car ce lu i - c i 
est t e l lement j o l i que ses parents nourr ic ie rs dé
daignent pour l u i leurs propres petits. Tous ces 
r é c i t s sont a v a n c é s par des t é m o i n s p r é t e n d u s 
oculaires ; mais ils ne concordent pas quant à la 
m a n i è r e dont p é r i s s e n t les jeunes de l 'oiseau 
n o u r r i c i e r . Les uns disent que le vieux coucou 
vient les manger ; d'autres p r é t e n d e n t que comme 
le jeune coucou d é p a s s e en grandeur et en force 
ses f r è r e s d 'adopt ion, i l prend pour l u i seul 
toute la nou r r i t u r e et les laisse m o u r i r de f a i m ; 
d'autres enf in , disent q u ' i l les mange. Le coucou 
fait b ien d é p l a c e r ainsi ses petits ; i l sait combien 
i l est l âche et q u ' i l ne pourra les d é f e n d r e . Sa 
l â c h e t é est tel le, que les petits oiseaux se f o n t 
un plaisir de le harceler et de le chasser. » 

Nous verrons q u ' i l y a beaucoup de v ra i dans 
cette descr ipt ion d 'Aris tote , mais je dois avouer 
qu'encore a u j o u r d ' h u i , nous ne savons pas tout 
ce qu i a t r a i t aux m œ u r s des coucous. Je ne m'a
muserai pas aux diverses conjectures et hypo
t h è s e s é m i s e s au sujet de cet oiseau, et dont 
sont rempl is les histoires naturelles et les j o u r 
naux d 'orni thologie ; je d i r a i tout s implement 
que nous ignorons encore pourquo i le coucou 
ne couve pas ses œ u f s , et nous nous en t i e n 
drons aux faits posit ifs , connus, au sujet du 
mode de reproduct ion de cet oiseau. 

Le coucou confie à divers oiseaux chanteurs le 
soin de faire éc lo re ses œ u f s . Nous connaissons 
plus de cinquante e spèces , dont i l s'est é tab l i le 
parasite, et de nouvelles observations en aug
menteront encore le nombre. A ma connaissance, 
o n a t r o u v é des œ u f s de coucou dans des nids de 
bouv reu i l , de pinson de niverol le , de pouillots, 
de l ino t te , de verdier, de proyer, de bruant 
jaune, de cynchrame des roseaux, d'euspize au
r é o l e , d'alouette h u p p é e , des arbres, commune, 
de geai, de pie, de rossignol, de rouge-gorge, 
de gorge-bleue, des deux rouge-queue, de I ra -
quet p â t r e , de bergeronnette, de grive, de merle, 
de fauvette des j a rd ins , de t roglodyte , des pipi ts 
obscur, des p r é s , des arbres, d 'agrodrome c h a m 
p ê t r e , des roitelets ordinaire et t r iple-bandeau, 
de m é s a n g e c h a r b o n n i è r e , de tou r t e re l l e , de 
ramier . P a r m i tous ces nids, ce sont surtout 
ceux des c a l a m o h e r p i d é s , des bergeronnettes, des 
fauvettes et des bruants q u i ont la p r é f é r e n c e ; 
i l est d'autres nids où le coucou ne s 'é tabl i t que 
par e x t r ê m e n é c e s s i t é . 

Les œ u f s du coucou varient plus que ceux de 
n ' impor te quel autre oiseau, sous le rapport de 
la couleur et des dessins. Mais tou jours ils res
semblent plus ou moins aux œ u f s à cô té desquels 
ils sont p l a c é s . I l en r é s u l t e que, suivant les lo
ca l i t é s , c'est t a n t ô t une v a r i é t é , t a n t ô t une autre 
qu i p r é d o m i n e . La femelle ne pond q u ' u n ou au 
plus deux œ u f s dans le m ê m e n i d , et seulement 
quand d'autres œ u f s s'y t rouvent . I l est probable 
qu'el le ne les d é p o s e que dans les nids d'une seule 
et m ê m e e s p è c e , à moins qu'elle ne soit fo rcée 
de faire autrement . C'est à Baldamus que l 'on 
doit la connaissance de ce fa i t . 

A u pr in temps, à peine le coucou est- i l a r r i vé 
dans son domaine, q u ' i l songe à s'accoupler ; i l 
fa i t re tent i r la fo rê t de ses cris d 'amour, poursui t 
chaque femelle q u ' i l a p e r ç o i t , la suit d'arbre en 
arbre, et f ranch i t ainsi avec elle un espace sou
vent c o n s i d é r a b l e . Lorsqu 'e l le est p r ê t e à pondre, 
la femelle se met en devoir de chercher un n i d . 
Le m â l e ne l 'accompagne pas, et semble ne se 
p r é o c c u p e r nu l l ement de sa p r o g é n i t u r e . C'est 
en volant qu'elle cherche, et elle doi t ê t r e d o u é e 
d 'un ins t inct tout par t icul ie r ; car elle d é c o u v r e 
les nids les mieux c a c h é s . Oublieuse, en ce mo
ment, de sa t i m i d i t é , elle arrive tout a u p r è s des 
habitations, entre dans les granges, dans les é ta -
bles. Si la posi t ion et la fo rme du n i d le l u i per
mettent , elle y p é n è t r e et y pond son œ u f ; s inon, 
elle le pond à terre, le prend dans son bec et le 
porte dans le n i d . El le se glisse quelquefois dans 
des trous, où elle ne peut p é n é t r e r qu'avec grand ' 
peine ; on en a pris souvent qu i n'avaient plus 
pu en sort i r . I l n'est pas rare de t rouver dans un 
m ê m e n i d deux œ u f s de coucou, ayant souvent 
des couleurs d i f f é r en t e s . Une fois l 'œuf pondu, 
la femelle revient f r é q u e m m e n t au n i d , je t te en 
bas un des œ u f s ou des petits q u ' i l renferme, 
mais jamais le sien. Paessler a vu ce fa i t se p ro
duire . 

« I l est cur ieux, d i t Bechstein, de voir avec 
quel plaisir les oiseaux voient une femelle de 
coucou s'approcher de leur n i d . A u l i eu de qu i t 
ter leurs œ u f s comme ils le fon t quand se m o n 
tre u n homme ou u n an imal , ils paraissent tout 
joyeux. La femelle de t roglodyte, q u i couve ses 
œ u f s , s ' é lance en bas du n i d quand arrive le cou
cou et l u i fai t place pour q u ' i l puisse y pondre 
tout à son aise. El le sautille tout autour; â ses 
cris joyeux ,a r r ive le m â l e q u i prend part à l 'hon
neur que veut bien faire à leur m é n a g e u n si 
grand oiseau. » Tou t cela est charmant ; malheu
reusement ce n'est pas vra i . Tous les oiseaux, 
auxquels incombe ce douteux honneur d'avoir à 
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élever un coucou, t é m o i g n e n t la plus grande 
frayeur du sort qui les menace, et cherchent par 
tous les moyens à é lo igner le coucou. Celui-ci 
d'ailleurs n'aime pas à pondre en présence des 
parents nourriciers. I l arrive comme un voleur 
de nui t , dépose son œuf et s'enfuit aussi tôt . I l 
n'en est pas moins curieux de voir que des o i 
seaux, qui ne peuvent souffrir qu'on d é r a n g e leur 
nid, qui le quittent si on y touche, ne jet tent 
pas en bas l 'œuf du coucou, comme ils l e fon tpour 
d'autres œuf s qu'on mê le aux leurs, et qu'ils 
continuent à couver, m ê m e si le coucou a enle
vé presque tous leurs propres œ u f s . Ils dé tes ten t 
le coucou, mais ne refusent pas leurs soins à ses 
œufs ni à ses petits. 

A u moment où i l éclôt , le jeune coucou se 
trouve dans un é ta t for t imparfai t ; mais on le re
conna î t facilement, d ' ap rès Naumann, à sa grosse 
t ê t e , que de grands globes oculaires rendent en
core plus informe. I l c ro î t rapidement, et devient 
surtout hideux lorsque ses plumes commencent 
à faire des saillies sur sa peau n o i r â t r e . On m'a 
r a c o n t é qu'on a une fois pris au premier aspect 
un coucou nouvellement né pour un crapaud. 
Un jeune coucou, que Paessler trouva le 21 j u i n , 
avait une tailledouble le 24 ; i l é t a i t couve r t de ru -
diments de plumes, et paraissait d'un bleu n o i 
r â t r e ; i l é tai t encore aveugle. L e 2 j u i l l e t , i l rem
plissait tout le n id ; la tê te , le cou et le croupion 
en dépassa ien t m ê m e le rebord. Ses yeux é ta ient 
ouverts; les couvertures des ailes é ta ien t brunes, 
et le ventre n'avait pas de plumes. Le S j u i l l e t , 
i l n ' é ta i t plus au n id . Autant cet oiseau para î t 
imparfa i t , autant aussi i l est vorace : i l demande 
plus que ses parents nourriciers ne peuvent 
l u i apporter ; s'il y a d'autres oiseaux dans le n id , 
i l leur prend la nourr i ture dans le bec, et f ini t 
m ê m e par les jeter au dehors, si la m è r e coucou 
ne l'a dé j à fait ou s'ils ne sont pas morts de fa im. 
Les parents nourriciers lu i apportent toutes sor
tes de menus insectes, avec une sollicitude vrai
ment touchante. Us l u i donnent de petits co léo
p tè res , des mouches, des escargots, des che
nilles, des vers; ils travaillent du matin au soir, 
sans pouvoir le rassasier, et sans a r r ê t e r son cr i 
rauque et incessant : zis zisis. Après qu ' i l a pris 
son essor, ils le suivent des j o u r n é e s ent iè res ; 
car le jeune coucou ne s ' inquiè te pas de leur 
o b é i r ; i l vole selon son caprice d'arbre en ar
bre, et ses fidèles nourriciers le suivent pas à pas. 
Parfois, le jeune coucou ne peut sortir à travers 
l 'ouverture é t ro i te du creux d'un tronc d 'arbre; 
ses tuteurs restent alors avec lu i j u s q u ' à la fin de 
l 'automne, et continuent à le nourr i r . On a vu 

des bergeronnettes demeurer ainsi avec leur 
nourrisson, quand toutes leurs familles étaient 
déjà parties depuis longtemps pour les régions 
mér id iona l e s . 

Cette tendresse ne va cependant pas aussi loin 
que Bechstein l'a p r é t e n d u . Cet auteur décrit 
le charmant spectacle que l 'on a, quand le jeune 
coucou fait entendre sa voix, et qu'accourt une 
quan t i t é d'oiseaux l u i apportant de la nourri
ture. Le coucou, d 'après l u i , ne peut littéralement 
pas assez ouvrir le bec, pour prendre ce qu'on 
lu i tend de tous côtés . I l fait suivre ce tableau 
de quelques réf lexions bien senties sur la sa
gesse des plans du Créa teu r , sans laquelle le 
jeune coucou mourrai t inév i tab lement de faim. 
Malheureusement, i l y a dans tout cela beaucoup 
d ' exagéra t ion . Mon pè re m i t un jour sur le toit 
de la maison un jeune coucou affamé. Des ber
geronnettes et des rouge-queue qui voltigeaient 
aux alentours r e g a r d è r e n t le coucou, mais ne 
lu i d o n n è r e n t r ien. Un autre jeune coucou fui 
p lacé sur le m ê m e toi t ; on l u i donna peu à 
manger, de sorte qu ' i l cr ia i t sans cesse; mais 
aucun oiseau chanteur, aucune bergeronnette 
ne le pr i t en p i t i é . « Pour ê t r e encore plus sûr, 
dit mon p è r e , je l 'enlevai du toit , et le mis de
hors, p rè s des buissons hab i t é s par de nombreux 
petits oiseaux. Je le p laçai sur une branche, sans 
l'attacher ; car i l pouvait à peine voler. J'attendis 
longtemps ; le coucou criai t à pleine gorge. 
Enfin se montra une fauvette, un insecte dans le 
bec ; elle s'approcha de mon oiseau, le regarda 
quelque temps, et alla porter l'insecte à ses 
petits, qu i é ta ien t tout p rè s de l à . Aucun autre 
oiseau ne s'approcha. » Les faits, on le voit, 
viennent contredire les belles histoires de 
Bechstein. 

Cet auteur calomnie encore le jeune coucou, 
en le traitant de m é c h a n t . « A la véri té , i l ouvre 
le bec, d i t mon pè re ; i l avance la tête , mais i l 
ne le fait que lorsqu ' i l veut effrayer son ennemi, 
ou lorsqu ' i l est a f f a m é , et i l l'est toujours. » 
Pour moi , je dois dire que tous les coucous que 
j ' a i eu captifs — et j ' e n ai encore un sous les 
yeux au moment où j ' é c r i s ces lignes — n'étaient 
nullement m é c h a n t s ; je dois m ê m e dire que je 
n'ai r ien r e m a r q u é de la haine que, d'après 
Naumann, ils t é m o i g n e r a i e n t aux autres oiseaux. 
Mon coucou vit avec des perroquets, des becs-
croisés, des cardinaux, des alouettes hausse-col, 
des calandres, des huppes, des pigeons pattus; 
i l a été longtemps dans une m ô m e cage avec de 
petits f r ingi l les d 'Af r ique ; jamais, à ma connais
sance, i l n'a fa i t le moindre mal à aucun de ces 
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oiseaux. Les coucous, pris vieux, s'apprivoisent 
m ê m e assez r a p i d e m e n t . Dehne eut une fe 
mel le , q u i , au bout de trois jours , venait au-
devant de l u i , quand i l l u i apportai t à manger. 

Le coucou adulte a peu d'ennemis. Son vol 
agile l u i permet d ' é c h a p p e r à presque tous les 
rapaces, et i l sait se met t re hors des atteintes 
des carnassiers gr impeurs . 11 n a à souf f r i r que 
des agaceries des petits oiseaux, q u i le h a r c è 
lent , et des divers parasites q u ' i l loge dans son 
plumage. 11 se met en garde contre l ' h o m m e , 
et f u i t à son approche. Prendre un coucou vivant 
est chose t r è s -d i f f i c i l e pour celui qu i ne sait pas 
bien imi t e r son c r i . Je ne connais pas, à cet effet, 
de p r o c é d é qu i donne toujours u n s u c c è s . 

U t i l i t é . — Je crois bien faire en recomman
dant à tous de p r o t é g e r le coucou gris. I l ne de
vrai t manquer dans aucune f o r ê t : non-seulement 
i l l 'anime, mais encore i l contr ibue notablement 
à son bon entret ien. Le chant du coucou nous 
annonce l ' a r r i vée du printemps ; mais i l a encore 
une autre s ignif icat ion : c'est le signal du re tour 
d 'un des meil leurs gardiens de nos f o r ê t s . Le 
coucou se n o u r r i t d'insectes de toute e spèce , et 
exceptionnellement de f ru i t s ; i l d é t r u i t sur tout 
des animaux que laissent en paix les autres i n 
sectivores, par exemple, les chenilles velues. 
On sait combien, pa rmi celles-ci, i l en est qu i 
fon t du m a l à nos bois ; combien elles se m u l t i 
p l ient avec r a p i d i t é . Or, elles n 'ont pas d 'ennemi 
plus a c h a r n é , plus redoutable que le coucou. Son 
insatiable vo rac i t é doi t le fa i te aimer du forestier 
i n t e l l i gen t ; elle le porte à faire plus que l ' homme 
l u i - m ê m e ne le pour ra i t . L 'observation suivante 
d 'E. de Homeyer en est la preuve. 

A u commencement de j u i l l e t 1848, plusieurs 
coucous se m o n t r è r e n t dans un bois de pins, 
d 'environ 30 arpents. Quelques jours plus ta rd , 
le nombre de ces oiseaux s 'é ta i t tel lement ac
c r u , que de Homeyer en f u t f r a p p é : i l y en avait 
une centaine dans le bois. Ce rassemblement 
é ta i t d û à la p r é s e n c e d'une é n o r m e quan
t i té de chenilles de pins (liparis ruonachd). Les 
coucous trouvaient là de la nou r r i t u r e en abon
dance; ils avaient i n t e r rompu leur voyage, d é j à 
c o m m e n c é , pour profi ter de cette heureuse ren
contre. Chacun é ta i t o c c u p é à chercher sa nour
r i t u r e . E n une minu te , un seul oiseau avalait 
plus de d ix chenil les. « Qu'on compte, d i t de 
Homeyer , seulement deux chenilles par oiseau 
et par m i n u t e ; pour cent oiseaux, cela fera pour 
une j o u r n é e de seize heures (au mois de j u i l l e t ) , 
192,000 chenil les. Les coucous é t a n t r e s t é s 
quinze jours dans la l oca l i t é , le nombre de che

nilles dévo rée s pu t donc s 'é lever à 2,8S(U)00. Et , 
en effet, leur d i m i n u t i o n f u t si notable qu 'on 
aurai t é t é t e n t é de croire que les coucous les 
avaient toutes d é t r u i t e s . Plus tard, on n'en vi t 
plus de trace. » 

LES OXYLOPHES — OXYLOPHUS. 

Die Hehei kukuke, the Juy-Cuckoos. 

Au commencement du siècle, un négociant de 
Lubben , dans la va l lée de la S p r é e , du nom de 
M u l l e r , f u t p r é v e n u que deux oiseaux fo r t s in
guliers s ' é t a i en t abattus non lo in de sa demeure, 
dans un bois m a r é c a g e u x . Sur cette ind ica t ion , 
i l s'y rend i t , et v i t effectivement deux oiseaux 
f o r t dé f i an t s et c ra in t i f s , q u i ressemblaient au 
coucou, volaient d'arbre en arbre, et criaient 
avec force. Leur c r i n'avait aucune ressem
blance avec celui du coucou gris, i l rappelai t 
davantage celui du p i c . I l parvint à en tuer 
u n . L autre, e f f rayé par la d é t o n a t i o n qu i 
avait a c c o m p a g n é la m o r t de son conjo in t , de
vint encore plus c ra in t i f , et ne put ê t r e pris . 
L'oiseau qu i avait é té abat tu f u t d o n n é plus 
tard à m o n p è r e , qui le déc r iv i t , et le nomma 
coucou à longue queue. Plus t a rd , on d é c o u v r i t 
que cet oiseau avait é té d é c r i t par L i n n é , sous 
le nom de cuculus glandarius. Mon p è r e , dans tous 
les cas, f u t le premier à signaler cet oiseau en 
Allemagne, et i l m ' é t a i t r é se rvé de faire con
n a î t r e son mode de reproduc t ion . 

C a r a c t è r e s . — Les oxylophes, que quelques 
auteurs nommen t g é n é r i q u e m e n t coccytes, ont le 
corps a l longé ; le bec à peu p r è s de la longueur de 
la t ê t e , large et épa i s à la base, for tement com
p r i m é l a t é r a l e m e n t , r e c o u r b é ; les pattes fortes 
et relat ivement longues, couvertes de plumes, en 
avant, jusqu'au-dessous de l ' a r t i cu l a t i on t i b i o -
tarsienne, nues en a r r i è r e ; les ailes moyennes, 
dont la t r o i s i è m e r é m i g e est la plus l o n g u e ; la 
queue plus longue que le corps, conique, à 
plumes é t r o i t e s , les externes atteignant à peine 
le m i l i e u des m é d i a n e s ; le plumage lisse, la t ê t e 
s u r m o n t é e d 'une sorte de huppe. Les deux sexes 
portent la m ê m e l iv rée , et cette l ivrée varie un 
peu avec l ' â g e . 

Ce genre est un des plus riches de la f a m i l l e , 
quo iqu 'on en ait extrait divers c u c u l i d é s que 
Gloger y rangeait. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les OXylophes 
sont propres à E A f r i q u e . 
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L'OXYLOPHE GEAI — OXYLOPHUS G LAN DARIUS 

Der Slrausskukuk, the Jay-Cackoo. 

Caractères.—L'oxylophe geai ou tacheté {fig. 
44), a la tê te g r i s - c e n d r é , le dos et le ventre gris-
brun ; la gorge, les côtés du cou, la poitrine 
d 'un jaune fauve, tournant au r o u g e â t r e ; les cou
vertures des ailes et les r é m i g e s secondaires 
m a r q u é e s à l ' ex t rémi té d'une large tache blan
che, tr iangulaire ; l 'œil b r u n - f o n c é ; le bec 
pourpre ; les pattes d'un gris ve rdâ t re . Cet o i 
seau a environ 41 cent, de long ; la longueur de 
l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 24. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Loxylophe 
geai est originaire d 'Afr ique . I l est commun dans 
certaines parties de l 'Êgypte et de la Nubie, et 
n'est pas rare en Arabie et en Palestine. On 
le trouve en Algér ie , d 'où i l passe plus ou 
moins r é g u l i è r e m e n t tous les ans en Europe. I l 
niche en Espagne ; se montre assez f r é q u e m m e n t 
en Italie et plus rarement en Grèce . I l est probable 
qu'on le rencontrera dans tout le m i d i de l 'Eu
rope. D 'après mes observations, i l fait des appa
ritions annuelles à Alexandrie, à l ' é p o q u e des 
migrations. I l va hiverner dans les forê ts vierges 
de l 'Af r ique centrale, où je l'ai souvent t i r é . Ce 
ne sont d'ailleurs que les individus qu i nichent 
en Europe, qui é m i g r e n t aussi loin vers le sud; 
ceux qu i habitent l 'Egypte ne la quit tent pas 
pendant l 'hiver. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e — En Egypte, 
l 'oxylophe geai recherche les petits bosquets de 
mimosas, qu'on trouve çà et là dans la vallée du 
N i l . U n petit bois, dont on peut faire le tour en 
un quart d'heure, renferme j u s q u ' à hui t et dix 
paires de ces oiseaux, tandis qu'on peut parcou
r i r plusieurs lieues sans en apercevoir un seul. 
Je ne sais si la saison des amours exerce quel
que influence sur leurs habitudes; je puis dire 
seulement que c'est à cette é p o q u e que j ' a i 
r e n c o n t r é des oxylophcs vivant en soc ié té , mais 
non en paix les uns avec les autres. A l l en , qui a 
parcouru l'Egypte avec mo i , di t qu'on les trouve 
ordinairement par paires; Heuglin n'en a vu que 
de solitaires; quant à moi , je regarde leur vie 
en société comme la règle , et leur vie solitaire 
comme l 'exception. 

Sous le rapport des m œ u r s et des habitudes, 
l 'oxylophe geai n'a presque rien de commun 
avec le coucou. I l vole à peu près comme l u i ; 
mais pour tout le reste i l en diffère cons idé ra 
blement. I l habite un domaine beaucoup moins 
é t e n d u ; i l revient bien plus souvent à la m ê m e 

place ; i l est ja loux, mais ne peut ê t re comparé 
sous ce rapport au coucou. Les mâles se pour
suivent avec ardeur, crient de toutes leurs forces 
se l ivrent de violents combats, sans jamais dé
ployer la rage qui anime le coucou. 

Le vol de l'oxylophe geai est léger et rapide; 
l'oiseau passe avec la vitesse de l 'épervier à tra
vers les four rés les plus se r rés , sans s'arrêter un 
instant. D'ordinaire, i l ne vole pas loin, ce n'est 
que quand deux mâles se poursuivent qu'ils 
franchissent de grands espaces. Rarement, l'oxy
lophe geai se pose à terre, du moins ne l'y ai-je 
jamais vu ; par contre, j ' a i souvent été témoin 
de la façon dont i l y prenait sa proie en volant 
à ras du sol. L 'eff raye- t -on, i l se dirige vers un 
arbre, s'enfonce dans le feuillage, et attend le 
chasseur. Si le danger s'approche, i l fde silen
cieusement entre les branches, et quitte l'arbre 
du côté opposé . C'est souvent ainsi qu'il dé
route le poursuivant. 

Sa voix dif fère de celle du coucou ; elle con
siste en une sorte de ricanement qui rappelle le 
cr i de la pie, et qu 'Al l en rend par kiau, kiau, 
Son cr i d'avertissement, que je n'ai pas entendu, 
pour ma part, serait kerk kerk. I l pousse d'or
dinaire ce c r i avec une telle force et une telle 
f r é q u e n c e , qu'on l 'entend de loin et qu'on ne 
peut g u è r e le confondre avec un autre. 

Dans l'estomac de ceux que j ' a i tués, j'ai 
t rouvé des insectes de toute espèce, des che
nil les. Al len a surtout t rouvé des sauterelles. 

L'oxylophe geai n iche - t - i l , ou pond-il ses œufs 
dans des nids d'autres espèces? Cette question 
étai t importante à r é s o u d r e , car elle décidaitsi 
cet oiseau était ou n ' é t a i t pas un cucul idé. Je ré
solus de l ' é tudier . Pendant longtemps, mes 
recherches furent vaines ; enf in , le 5 mars 1850, 
je recueillis un premier indice. Je tuai, dans un 
bois de mimosas, aux en\irons de Siout, sept 
oxylophes, parmi lesquels une femelle ayant un 
œuf f o r m é dans l 'oviducte. Malheureusement le 
plomb ayant brisé cet œuf, je n'en trouvai plus 
que des débr i s , mais ils suffisaient pour m'ap-
prendre que l 'œuf de l 'oxylophe geai différait 
beaucoup de celui du coucou gris . De plus, et 
c 'é tai t là le point important , je connaissais la 
saison d e l à ponte,saison qu i varie beaucoup en 
Afr ique. N é a n m o i n s , deux ans s'écoulèrent 
avant que je susse à quoi m'en tenir . 

Le 2 mars 1852, je poursuivis longtemps un 
oxylophe, dans un j a rd in des environs de Thèbes, 
dans la Haute-Egypte. A u bout d'une demi-
heure, je le vis se glisser dans un n i d , placé sur 
un arbre peu é levé . Je me gardai bien de le 
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Fig. 44. L'Oxylophe geai. 

t roubler . A p r è s un quar td 'heure environ, i l s ' e^-
vola et qui t ta aus s i t ô t les alentours. Je m o n t â i 
sur l 'arbre, et t rouvai un n i d de cornei l le c e n d r é e 
contenant six œ u f s , mais dont l ' un venait d ' ê t r e 
b r i s é . De ces six œ u f s , j ' e n reconnus de suite 
deux q u i ressemblaient beaucoup pour la gran
deur et la couleur à ceux de la cornei l le , mais 
q u i é t a i e n t u n peu plus petits, et que l 'on ne 
pouvait confondre avec ceux d'aucun autre o i 
seau. Je les pris et les transportai soigneusement 
à ma barque, pour les comparer aux d é b r i s de 
m o n premier œuf . A ma grande satisfaction, ils 
y ressemblaient absolument. Ils avaient à peu 
p r è s la tail le d 'un œ u f de pie et la fo rme des 
autres œ u f s de coucou. « Leur couleur, comme 
le d i t B œ d e c k e r , est un v e r t - b l e u â t r e clair, re
levé par des taches s e r r é e s d 'un gris c e n d r é et 
d 'un gris b r u n â t r e , se r é u n i s s a n t vers le gros 
bout en une couronne plus ou moins c o m p l è t e . 
Outre ces taches, i l y a encore quelques points 
d 'un b r u n f o n c é . On ne peut g u è r e les comparer, 
encore moins les confondre, avec les œ u f s de 
pie ou de corneil le ; car ils en d i f f è r e n t par la 
fo rme , le gra in de la coqui l le , le dessin, la 
couleur . » 

BRËUM. 

Cette p r e m i è r e d é c o u v e r t e suffisait d é j à à é t a 
b l i r le mode de reproduct ion de l 'oxylophe . Le 
12 mars, j 'eus occasion de faire à ce sujet une 
nouvelle observation. Dans u n j a r d i n p l a n t é de 
bosquets d'arbres, comme dans toute l 'Egypte , 
j 'entendis re tent i r le c r i discordant de l 'oxylophe: 
kiekkiek, kiek kiek. Je me mis en chasse et tuai 
deux individus adultes; mais j ' e n remarqua i u n 
t r o i s i è m e , un jeune, q u i é ta i t n o u r r i par deux 
corneilles c e n d r é e s . A par t i r de ce moment , j e 
fis fou i l l e r tous les nids de corneil les, et le 
19 mars, je t rouvai encore u n œ u f d 'oxylophe . 

Je ne suis pas surpris que cette d é c o u v e r t e , 
lorsque je l'eus p u b l i é e , ait é té mise en doute et 
n i ée ; mais ce q u i m'a s c a n d a l i s é , c'est de vo i r 
que l 'on regardait ces fai ts , e x p r i m é s tels que j e 
les avais vus, « c o m m e des h y p o t h è s e s que j 'avais 
f rauduleusement c h e r c h é à soutenir par des faits , » 
et cela, en nVappuyant sur les bavardages i n c o n 
s é q u e n t s d 'un jeune Syrien. Heureusement , 
j ' a i t r o u v é plus tard une conf i rma t ion de ces h y 
p o t h è s e s . Peu a p r è s m o n a r r ivée à Madr id , j 'avais 
fa i t connaissance avec les naturalistes de cette 
capitale; dans leur cercle, on par la i t de te l et tel 
an imal , quand un zélé col lect ionneur me deman-

I Y — 334 
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da si je connaissais l 'oxylophe geai. Je r épond i s 
affirmativement. « Mais connaissez vous quel
que chose sur son mode de reproduction ? — 
Oui. — Senor, cela est impossible, car je suis 
le premier qui ai découver t quelque chose à 
ce sujet. Que savez-vous ? » — Je connaissais 
les oiseaux d'Espagne ; je pouvais avec grande 
probabi l i t é indiquer quels é ta ien t les parents 
nourriciers de cet oiseau. Les freux ne font que 
traverser l'Espagne ; les deux espèces de cor
neilles y manquent c o m p l è t e m e n t . D 'après les 
observations que j 'avais faites en Egypte, la pie 
seule restait comme pouvant servir de nourrice 
à l 'oxylophe, et je la dés igna i . « Vous avez rai
son, me f u t - i l r é p o n d u ; mais d 'où savez-vous 
cela ? » — Je racontai alors ce que j ' avaisvu, et le 
collectionneur espagnol me fil part de ses obser
vations. 

Son attention avait élé éveillée par la p résence , 
dans des nids de pie, d 'œufs un peu d i f fé ren t s 
de ceux de cet oiseau, plus petits notamment. 
I l se m i t en relations avec d'excellents chasseurs, 
et i l en apprit que c 'é ta i t le coucou qui pondait 
ces œ u f s dans des nids de pie. La chose l u i parut 
impossible, car les œuf s qu ' i l avait en vue, d i f fé
raient notablement de ceux du coucou ; i l se mi t 
l u i - m ê m e en campagne, et i l découvr i t que c 'é 
tai t l 'oxylophe qu i pondait ces œ u f s . 

Ce n ' é t a i t cependant pas à l u i que revenait 
l 'honneur de la découve r t e . Rien avant l u i , un 
vieux naturaliste allemand, Mieg, avait remar
q u é que les jeunes oxylophes é ta ien t nourris par 
des pies ; mais Mieg n'avait d o n n é à ce fai t qu'une 
publ ic i t é t r è s - r e s t r e in t e ; mon honorable i n 
terlocuteur pouvait se croire des droits de p r io 
r i t é , et son amour-propre castillan f u t assez du
rement atteint, lorsque je lu i appris que la chose 
venait dé jà d ' ê t re a n n o n c é e au monde savant. 

A u j o u r d ' h u i la question est c o m p l è t e m e n t 
t r a n c h é e . Quelques années après mon voyage en 
Espagne, Tr is t ram explora l 'Algérie ; i l trouva 
des œ u f s d'oxylophe geai, ressemblant à ceux de 
la pie de Mauritanie (Pica Mauritanien). D 'après 
l u i , l 'oxylophe ne se bornerait pas à pondre dans 
le nid de la pie ; i l y couverait encore ses œuf s ; 
car i l trouva deux œuf s p rê t s à éc lo re , dans un 
nid d 'où s 'é tai t envolé un oxylophe, et les réc i ts 
des Arabes le c o n f i r m è r e n t dans celte opinion. 

En 1861 et 1862, Al len et Cochrane parcou
rurent l 'Egypte ; les parents nourriciers de l 'oxy
lophe geai é t a i en t dé jà connus, et i l ne leur f u t 
pas d i f f ic i le de rencontrer dans les nids de cor
neille c e n d r é e des œ u f s et des jeunes de l ' espèce 
parasite. Al len ne trouva que deux œufs , et trois 

petits, dont deux dans le m ê m e n id . Plus heu
reux, Cochrane trouva treize œufs , et douze pe
t i t^ , tous dans des nids de corneille cendrée : dans 
trois nids, é ta ient deux œ u f s ; dans un, deux pe
tits d'oxylophe. 

Des observations d 'Al len , i l résul te que les 
jeunes oxylophes devancent dans leur dévelop
pement leurs f r è r e s d'adoption. Ils sont déjà cou
verts de plumes, que les jeunes corneilles sont 
encore nues; les œuf s de l'oxylophe écloraient 
donc plus vite que ceux de la corneille; car l'o
pinion d 'Al len, à savoir que l'oxylophe ne pond 
ses œufs que dans u n nid de corneille, dont la 
couvée est encore i n c o m p l è t e , n'est pas tout à 
fa i t exacte d 'après mes observations. « I l semble, 
di t A l l en , que l'oxylophe ne va pondre que dans 
les nids de corneille établ is dans les bosquets de 
mimosas; jamais, je n a i t rouvé des œufs dans 
les nids construits sur des arbres isolés. » 

a En Palestine, d i t Tr i s t ram, j ' a i vu les cor
neilles nicher i n d i f f é r e m m e n t sur les-arbres iso
lés, sur les rochers ou dans les ruines; j ' y ai ren
con t r é aussi l 'oxylophe geai, qui vient pondre 
ses œ u f s dans leurs nids. Je m'en procurai plu
sieurs. Un d'eux aurait eu un triste sort : les 
œ u f s de corneille é ta ien t sur le point d'éclore 
tandis que celui de l 'oxylophe avait à peine un 
commencement d'incubation. J'ai été heureux, 
de trouver dans les ruines de Rabath-Ammon, la 
conf i rmat ion de ce qu'avaient annoncé Brehm, 
Cochrane et A l l e n , lesquels, en Egypte, n'ont 
t rouvé ces œuf s que dans les nids de corneille, 
tandis que lord L i l f o r d , en Espagne, n'en a trou
vé que dans ceux de la pie, et moi-même, en Al
gér ie , dans ceux de la pie de Mauritanie. » 

C a p t i v i t é . — Al len nous apprend encore que 
les jeunes oxylophes se font facilement à la cap
t ivi té . I l en éleva un q u i mangeait beaucoup 
de viande, et m a l g r é cela criait toujours, de
mandant encore à manger. Cet oiseau put être 
a m e n é en Angleterre. Je ne sais combien de 
temps i l y vécu t ; A l l e n di t seulement avoir re
m a r q u é , qu'avec le temps son plumage était 
devenu plus clair, ce qu i prouve qu'i l a pu le 
conserver au moins plusieurs mois. 

LES EUDYNAMIS - EUDYJSAMIS. 

Die Guckel. 

Caractères. — Les eudynamis ont un bec 
épais , fo r t , à a r ê t e dorsale, très-recourbé, à 
mandibule i n f é r i e u r e presque droite ; de? pattes 
fortes ; des ailes moyennes, dont la quatrième 
r é m i g e est la plus longue ; une queue longue et 
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arrondie ; le plumage m o u , de couleur assez u n i 
forme. Le m â l e est g é n é r a l e m e n t no i r ; la f e 
melle est u n peu plus grande que l u i et plus ou 
moins t a c h e t é e de noi r et de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les eudyna-
mis habi tent l ' O c é a n i e et les î les du sud de l ' A 
sie. 

L'EUDYNAMIS ORIENTAL — EUDYNAMIS 
OMETSTALIS. 

Der Kuil> der Kœl. 

Caractères. — L'eudynamis oriental, vulgai
r ement couil ou coel, est l ' e spèce la plus connue. 
Le m â l e est d 'un no i r v e r d â t r e b r i l l a n t ; la f e 
mel le d 'un vert f o n c é , avec le dos t a c h e t é de 
blanc, les ailes et la queue rayées de blanc, le 
ventre blanc, s e m é de taches blanches, a l longées 
a u cou, en c œ u r à la po i t r i ne . L 'œi l est rouge-
é c a r l a t e ; le bec v e r d â t r e clair ; les pattes sont 
bleu a r d o i s é . Le m â l e a 42 cent, de long et 63 cent. 
d 'envergure ; la femelle a 48 cent, de long et 66 
cent , d 'envergure. La longueur de l 'aile varie de 
20 à 22 cent ; la queue a les m ê m e s dimensions. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Cet oiseau, 
d i t Jerdon, se t rouve dans toutes les Indes, depuis 
Ceylan j u s q u ' à B u r m a h , dans la Malaisie et aux 
Phi l ipp ines . » 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « I l habite 
les ja rd ins , les bosquets, les a l lées , les fo rê t s clair
s e m é e s ; i l se nou r r i t presque exclusivement 
de f r u i t s , sur tout de figues et de bananes. Sans 
ê t r e sociable, i l v i t cependant en petites troupes. 
I l n'est nu l l emen t c ra in t i f ; au repos i l se t ient à 
l ' é c a r t et reste silencieux ; i l c r ie , dès qu ' i l s'en
vole. Son vol d i f f è re de celui du coucou ; i l n'est 
pas aussi r é g u l i e r ; l 'oiseau bat plus f r é q u e m m e n t 
des ailes. Vers l ' é p o q u e des amours , l 'eudynamis 
o r ien ta l devient b ruyan t ; on l 'entend sans cesse, 
jusqu 'au m i l i e u de la n u i t , poussant son c r i bien 
connu : coel coel. Le m â l e a encore un autre c r i , 
q u i peut se rendre par houwihou ou hoaeo ; et 
quand i l vole, i l fa i t entendre un t r o i s i è m e c r i 
plus sonore. » 

« La femelle de cet oiseau, t r è s - c o n n u et t r è s -
populaire aux Indes, raconte B l y t h , semble p o n 
dre exclusivement ses œ u f s dans les nids de 
YAnomalocorax splendens et d u Corvus culminatus. 
C'est là u n fa i t si c o m m u n , que la m ê m e per
sonne nous a a p p o r t é à la fois c inq ou six œ u f s 
d 'eudynamis pris chacun dans u n autre n i d . 
Souvent, on ne rencontre dans le n id de nos 
cornei l les qu un œ u f d 'eudynamis; i l f au t donc 
admet t re que cet oiseau d é t r u i t ceux q u i se 

t rouvent dans le n id où i l va pondre. Mais on ne 
sait encore si le jeune coel a l ' ins t inc t de jeter à 
bas du n id ses cohabitants. Je suis t en té de 
mettre la chose en doute. F r i t h , en l ' e x p é r i e n c e 
duquel j ' a i grande confiance, m'a a s s u r é n'avoir 
jamais t r o u v é plus d 'un œ u f de coel dans un 
n i d , et n 'en avoir r e n c o n t r é que dans les nids 
des deux oiseaux que j e viens de n o m m e r . I l a 
v u souvent la femel le de l 'anomalocorax chas
ser de son voisinage la femel le du coel ; une fois 
m ê m e , cette d e r n i è r e , pour f u i r sa poursuite, 
s ' é l a n ç a avec une tel le force contre une vi t re 
d 'un b â t i m e n t , qu'elle tomba à terre , le bec 
b r i s é . 

« Le ma jo r Davidson raconte le fa i t suivant : 
« J ' é t a i s dans la verandah de mon bunga low, 
« quand j 'entendis soudain un c r i dans un bos-
« quet, et j ' accourus , pensant qu ' un jeune ano-
« malocorax é ta i t t o m b é du n i d . A sa place, je 
« t rouva i avec é t o n n e m e n t u n jeune eudynamis. 
« Je m'approchai et vis ce peti t oiseau recevoir 
« la nou r r i t u r e que l u i apportai t une corne i l le ; 
« i l t r embla i t et bat tai t des ailes. Un i n d i g è n e 
« m'assura que le coel est é levé et so igné par sa 
« m è r e nour r ice j u s q u ' à ce q u ' i l soit en é t a t de 
« se suffire à l u i - m ê m e . » 

« L ' œ u f de l 'eudynamis a 34 m i l l i m . de long 
et de 20 à 24 m i l l i m . de large; i l ressemble assez 
à celui du co t r i (Dendrocitta rufd) ; i l est vert-
olive pâ l e , r é g u l i è r e m e n t s e m é de taches b r u n -
rouge, surtout vers le gros bou t . I l a d 'ail leurs 
bien le type de l 'œuf des c u c u l i d é s . 

« Phi l ips est en contradic t ion avec le r éc i t du 
major Davidson; l u i - m ê m e et u n i n d i g è n e t r è s -
ins t ru i t , t r è s - h a b i t u é à observer, ont r e m a r q u é 
tous deux que la femelle du coel, a p r è s avoir 
pondu son œ u f dans un n id de cornei l le , v ient 
souvent le surveil ler, pour voir s ' i l n'est pas j e t é 
en bas, ce q u i arrive lorsque le jeune a son plu-]' 
mage b i g a r r é . I l peut alors voler, mais i l est en
core incapable de se suffire, et c'est sa vraie^i 
m è r e qu i maintenant le n o u r r i t . Phil ips a ob
servé ce f a i t plusieurs fois pendant son s é j o u r à 
Gwalior . B l y t h a aussi vu la femelle de l ' eudy
namis n o u r r i r son peti t . I l é t a i t presque adulte 
et se tenai t p e r c h é sur une branche, tandis que 
sa m è r e l u i apportai t des f r u i t s . 

« C e qu i semble v ra i , conclu t B l y t h , c'est que 
le coel pond plusieurs œ u f s , l ' un a p r è s l ' au t re , 
en deux ou trois jours , comme le coucou, et 
que quand les petits sont c h a s s é s par leurs pa
rents nourr ic ie rs , leur vraie m è r e les n o u r r i t 
encore quelques jou r s . >) 

« La femelle de l 'eudynamis, ajoute Jerdon, 
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pond ses œufs presque exclusivement dans le 
n id de Y Anomal o cor ax splendens, plus rarement 
dans celui du Corvus culminalus. D'ordinaire, 
elle ne dépose qu 'un œuf dans un n i d , et géné
ralement, mais non toujours , brise un œ u f qui 
s'y trouvait dé jà . C'est une croyance populaire, 
r é p a n d u e dans l 'Inde, que l 'anomalocorax re
conna î t la fraude lorsque le jeune coel est 
presque adulte, et qu ' i l le jette hors de son nid . 
Cela n'est cependant pas la règle : j ' a i souvent 
vu des anomalocorax nourr i r des eudynamis 
qui avaient dé jà q u i t t é le n id . » 

C a p t i v i t é . — A ma d e r n i è r e visite au Jardin 
zoologique de Londres, j ' a i vu avec plaisir un 
des eudynamis qu'y avait envoyés Babu-Rajen-
dra-Mulik, un Indien amateur d 'orni thologie. 
Cet oiseau était à Londres depuis deux ans, et en 
si parfaite s an t é , qu'on pouvait e spé r e r de le 
conserver encore longtemps. On le nourrissait de 
riz cui t , de f ru i t s frais ou secs. Malheureuse
ment, je n'eus pas le temps de l ' é tud ie r à loisir . 
I l m'a semblé cependant ê t re très-vif, m ê m e en 
capt iv i té , et se distinguer par là, à son avantage, 
du coucou d'Europe. 

L E S C H A L C Ï T E S — CHRYSOCOCCYX. 

Die Goldkukuke, the Gold-Cuckoos. 

Caractères. — Les chalcites, ou coucous dorés, 
sont les plus beaux de tous les cucu l idés . Le nom 
m ê m e de coucous dorés n'exprime pas assez 
toute leur b e a u t é ; aucun m é t a l n'a des couleurs 
aussi splendides que celles de leur plumage. 
C'est là un de leurs ca rac t è r e s importants, peut-
ê t re m ê m e le plus essentiel. Ils ont une petite 
ta i l le ; le corps a l l o n g é ; le bec de longueur 
moyenne, assez faible, c o n f o r m é comme celui 
du coucou; les tarses courts ; les doigts longs; les 
ailes assez pointues; la t r o i s i ème rémige la plus 
longue; la queue longue, un peu arrondie latéra
lement; les plumes grandes, peu nombreuses. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ils habitent 
les rég ions tropicales de l 'Af r ique , de l'Asie et 
de la Nouvelle-Hollande. 

LE CIIALCITE DORÉ- CURYSOCOCCYX AVRATUS. 

Der Didrik, der Goldkukuk,the Gold-Cuckoo. 

Caractères.—Le chalcite doré, vulgairement 
didrik, ou coucou doré (fig. 45), a le dos d'un vert 



m é t a l l i q u e b r i l l a n t , à reflets c u i v r é s ; plusieurs 
p lumes ont à leurs bords un reflet b l e u â t r e ; 
quelques-unes por tent une ou deux taches 
b l e u â t r e s . Une raie blanche se trouve en avant, 
une autre en a r r i è r e de l ' œ i l ; une tache blanche 
est sur le f r o n t . Le ventre est b r u n â t r e clair ou 
blanc j a u n â t r e ; mais cette teinte esv, tel lement 
d é l i c a t e , qu'el le ne se montre dans tout son 
éc la t q u ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s la mue ; la l u 
m i è r e du soleil la fa i t rapidement blanchir , 
m ô m e chez l'oiseau vivant . Les flancs, les cou
vertures de la queue, les couvertures i n f é r i e u r e s 
des ailes sont v e r d â t r e s ; les p r e m i è r e s des r é 
miges pr imaires , les r é m i g e s secondaires, les 
rectrices externes sont d 'un vert f o n c é , b o r d é e s 
de blanc. L ' œ i l est b run- jaune v i f , chez le 
m â l e , et rouge-cochenil le pendant la saison des 
amours ; les p a u p i è r e s sont rouge-de-corail ; le 
bec est b leu f o n c é ; les pattes sont gr is-bleu 
c la i r . Cet oiseau a 41 cent, de long , et 35 cent. 

d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 11 cent., 
celle de la queue de 9. 

La femelle est un peu plus petite ; elle a des 
couleurs moins vives, et le ventre t a c h e t é . Les 
jeunes ont le ventre p a r s e m é de j aune ; la p o i 
t r ine et la gorge vert m é t a l l i q u e , à petites p l u 
mes se r r ée s et i m b r i q u é e s ; les plumes du dos 
b o r d é e s de jaune r o u x ; les ailes t a c h e t é e s de 
jaune roux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « J 'ai t r o u v é 
le didrik, d i t Le Va i l l an t , dans la plus grande 
part ie du sud de l ' A f r i q u e , depuis la r iv i è re des 
É l é p h a n t s jusqu 'au pays des Peti ts-Namaquois; 
i l y est si c o m m u n , que j 'aurais pu en tuer des 
mi l l i e r s . Dans m o n j o u r n a l de voyage, je vois 
que m o n brave Klaas et mo i avons t u é 210 m â 
les, 113 femelles et 103 jeunes. » Cet oiseau est 
l o i n d ' ê t r e aussi c o m m u n dans l ' A f r i q u e cen
trale , où nous l'avons obse rvé Ruppel l , Heug l in 
et m o i . Au tan t q u ' i l m'en souvient, je ne l 'a i 
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vu que dans les forê ts vierges. I l est di t dans 
mes notes, qu ' i l ne se tient que sur les arbres 
les plus hauts et les plus touffus. Heugl in le vi t 
en Abyssinie, sur les bords du N i l Blanc et du 
Ni l Bleu , dans les haies, sur les arbres, jusque 
dans les villages. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le chalcite 
doré n'est pas di f f ic i le à découv r i r ; le m â l e se 
fai t remarquer par ses cris et par ses querelles 
avec ses semblables. Son c r i est un sifflement 
net, que Le Vail lant rend par dididididrick, Heu
gl in par houidhouidhouidi. La femelle ne fait en
tendre qu'une note, peu forte, wikwik, par 
laquelle elle r épond au m â l e ou qu'elle pousse 
pour l'appeler. A u temps des amours, les mâles 
sont aussi ja loux, aussi querelleurs que le cou
cou gris. 

Le Vai l lant a t r o u v é quatre-vingt-trois ceufs 
de d id r ik dans des nids d'oiseaux insectivores ; 
i l a r e m a r q u é que la femelle prenait son œuf 
dans son bec, pour le porter dans le n id qu'elle 
avait choisi . C'est au hasard qu ' i l dut la décou
verte de ce fai t : ayant tué une femelle, et vou
lant l u i in t roduire un tampon dans la gorge, 
pour e m p ê c h e r le sang d'en souiller les plumes, 
i l y trouva un œuf. Cet œuf est d'un blanc b r i l 
lant. Heugl in observa, dans les ovaires de deux 
femelles qu ' i l d i s séqua en j u i l l e t et septembre, 
des ovules presque m û r s , et en vi t un grand 
nombre en voie de déve loppemen t . La m u l t i 
pl icat ion de cet oiseau doit donc ê t re cons idé
rable. 

LES SCYTHROPS — SCYTHROPS. 

Die Fralzenvôgcl. 

Caractères. — Les scythrops, les plus grands 
de tous les cucu l idés , sont ca rac té r i sés par leur 
bec, qui les fa i t regarder comme établ issant une 
transition entre les coucous et les toucans. Ce 
bec est plus long que la t ê t e ; i l est grand, for t , 
épais , assez large et haut à sa racine, c o m p r i m é 
l a t é r a l emen t , à crê te dorsale fortement recour
bée , à pointe des deux mandibules crochue. Sui
vant l 'âge , la mandibule s u p é r i e u r e est c reusée 
de sillons longitudinaux, plus ou moins nets, 
qu i se terminent vers le bord maxil laire par de 
petites é c h a n c r u r e s den te l ées . Les pattes sont 
fortes; les tarses courts ; les doigts vigoureux 
sans être t rès - longs . Les ailes, dont la t ro is ième 
r émige est la plus longue, recouvrent environ 
la moi t i é de la queue; celle c i , relativement 
courte, est arrondie et f o r m é e de douze pennes. 

R O S T R E S . 

Le plumage est abondant ; sa couleur rappelle 
celui du coucou. La ligne naso-oculaire et la ré
gion oculaire sont d é p o u r v u e s de plumes. 

LE SCYTHROPS GÉANT — SCiTHltOPS NOVJE 
IlOLLANDIM. 

Der Riesenfcukuk, the Channel-BW. 

Caractères. — Le scythrops géant ou d3 la 
Nouvelle-Hollande(/?#.46), la seule espèce connue 
du genre, a la t ê t e , le cou, la poitrine gris ; le dos 
les ailes, la queue d'un vert olive, chaque plumé 
é tan t t e r m i n é e par une large bande d'un brun 
noir ; le croupion m a r q u é de bandes peu nettes 
gris-brun; les rectrices d 'un gris-de-plomb foncé 
à leur face dorsale, les quatre externes blanches 
à l ' ex t rémi té , avec une large bande noire en avant 
de la partie blanche, le reste de la plume sil
lonné de raies minces ; l 'œil b run , entouré d'un 
cercle nu r o u g e - é c a r l a t e ; le bec jaunâ t re ; les 
pattes d 'un b run ol ivât re . La femelle ne diffère 
que par une taille un peu plus petite. Lemâlea 
plus de 66 cent, de long ; la longueur de l'aile 
est de 36 cent., celle de la queue de 28. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould n'a 
t rouvé le scythrops g é a n t que dans la Nouvelle-
Galles du Sud. 11 y est de passage, y arrive en 
octobre, pour repartir en janvier. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — D'ordinaire, 
au dire de Latham, on voit les scythrops le ma
t in et le soir, r éun i s en troupes de sept à huit 
individus, plus souvent encore par paires. Le 
port , les m œ u r s , les allures, le rég ime : le mode 
de reproduction de cet oiseau, le rapprochent 
s i n g u l i è r e m e n t du coucou gris. Perché, il est 
for t beau à voir , surtout lorsqu' i l étale sa longue 
queue en éven ta i l . IL ne produit pas la même 
impression quand i l vole. 11 fait entendre un cri 
pe rçan t et f o r t , lorsqu' i l ape rço i t un faucon ou 
quelque autre rapace. Dans son estomac, ona 
t rouvé des graines d'arbres à gomme, mêlées à 
une petite q u a n t i t é d'insectes. Elsey, qui a ob
servé cet oiseau dans le nord de l'Australie, dit 
qu ' i l soutient souvent son cr i pla int i f pendant 
cinq minutes. « Parfois, i l ne paraissait nulle
ment s ' i nqu ié t e r de notre p ré sence ; mais, d'or
dinaire, i l é ta i t t rès-cra int i f . I l ne se pose jamais 
à te r re ; je ne l 'ai toujours vu que sur la cime 
des arbres les plus é levés . » 

Nous ignorons encore bien des détails relati
vement à son mode de reproduction; ce qui 
semble établi cependant, c'est que le scythrops, 
lui aussi, fa i t couver ses œuf s par d'autres oi
seaux Gould en vit un qu i étai t nourri par 
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deux oiseaux d'une autre e s p è c e . Strange t rou 
va dans l 'oviducle d'une femelle q u ' i l tua , 
un œ u f par fa i tement f o r m é ; i l é t a i t g n s â l r e 
et s e m é de taches et de points d 'un b r u n n o i 

r â t r e . 
C a p t i v i t é . — U n jeune scythrops, que Ben-

nel t observa, f u t mis dans la m ê m e cage qu 'un 
m a r t i n - p ê c h e u r g é a n t . I l ouvr i t le bec, comme 
s'il souf f ra i t de la f a i m ; le m a r t i n - p ê c h e u r 

g é a n t le p r i t en p i t i é ; i l saisit un morceau de 
viande, le t ravail la avec son bec de m a n i è r e à l u i 
donner la mollesse n é c e s s a i r e , et le fou r ra dans 

le bec de son p r o t é g é ; i l continua a in - i , j u s q u ' à 
ce que celui-ci p û t manger l u i - m ê m e . « Loi>que 
je le vis, d i t Bennett , i l é ta i t tout au haut de la 
cage; i l se leva, bat t i t des ailes et se posa de 
nouveau, comme le font certains faucons, avec 
lesquels d 'ai l leurs i l aune certaine ressemblance. 
Lorsqu 'on l u i apporte à manger le m a t i n , i l des
cend dans le bas de la cage, mais remonte i m 
m é d i a t e m e n t a p r è s à sa place favor i te . D ' a p r è s 
ce que j ' a i v u chez l u i , je suis t e n t é de croire que 
ces oiseaux s'apprivoisent faci lement en cap t i 

v i t é . » 

L E S P H É N I C 0 P H Ë 1 D Ë S — PIJOEN1COPH/EI. 

Die Buschktikuke, the Bush-Cuckoos. 

C a r a c t è r e s . — Les p h é n i c o p h é i d é s d i f f è r en t 
peu des c u c u l i d é s . I ls ont le corps a l l o n g é , la 
queue longue, les pattes courtes; mais ils ont 
aussi les ailes courtes : leur bec est vigoureux, 
mais de longueur moyenne; la r é g i o n oculaire 
est g é n é r a l e m e n t nue; leur plumage est vive
ment c o l o r é ; les plumes en sont souvent é b a r -
b é e s et ressemblent à des poils . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette f ami l l e 
est surtout r e p r é s e n t é e aux Indes et dans les 
î les avoisinantes : une seule e s p è c e habite 

l ' A f r i q u e . 
l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — NOUS con

naissons peu le genre de vie de ces oiseaux; 
nous savons seulement qu'ils se t iennent au sein 
des f o r ê t s les plus épa i sses et l o i n des habita
tions ; qu ' i l s fu i en t l ' homme ; qu ' i l s se nour
rissent surtout d'insectes, et que probablement 
ils couvent e u x - m ê m e s leurs œ u f s . 

LES ZANGLOSTOMES — 

ZAXCLOSTOMUS. 

Die Sichelkukuke, the Sickle-Cuckoos.. 

Caractères. — Les oiseaux qui font partie de 
ce genre ont le bec t r è s - c o m p r i m é et les deux 
mandibules r e c o u r b é e s ; les tarses moyenne
ment longs ; les doigts courts ; les ongles pointus ; 
les ailes courtes et arrondies, les q u a t r i è m e , 
c i n q u i è m e et s i x i è m e r é m i g e s é t a n t à peu p r è s 
é g a l e s et plus longues que les autres; la queue 
t r è s - l o n g u e , conique. 

LE ZANCLOSTOME TRISTE — ZANCLOST03IUS 
TIUS7IS. 

Der Kokil, der Ban-Knkil, the Kokil. 

Caractères.—Lezanclostome triste, le kokil 
ou ban-kokil, comme l 'appellent les Bengalais, 
nous est connu depuis les travaux de Jerdon. 11 
a le dos d 'un gris-vert f o n c é ; la t ê t e et le cou 
g r i s â t r e s ; la queue et les ailes à reflets verts ; 
les rectrices blanches à l ' e x t r é m i t é ; la gorge et 
la po i t r ine d 'un gris clair ; le ventre et u n cercle 
entourant la r é g i o n oculaire blancs; l 'œi l b r u n 
f o n c é , la part ie nue qu i l 'environne r o u g e - é c a r 
late f o n c é ; le bec ver t -pomme ; les pattes b leu-
a r d o i s é v e r d â t r e . Cet oiseau a 63 cent, de long ; 
la longueur de l 'aile est de 19 cent., celle de la 
queue de 47. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « C e bel Oi
seau, d i t Jerdon, se t rouve au Bengale, dans 
l ' Inde centrale, dans les val lées b r û l a n t e s de 
l 'Himalaya, dans l 'Assam, le B u r m a h , à Malacca, 
où i l est t r è s - c o m m u n . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Je l 'a i gé 
n é r a l e m e n t vu soli taire, parcourant les f o r ê t s , et 
chassant les sauterelles, les gri l lons et d'autres 
insectes. Dans le S i k i m , on ne le rencontre que 
dans les val lées chaudes, à envi ron 3,000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. 

« On m J apporta une fois , comme provenant 
de l u i , deux œ u f s a l l ongés , d 'un blanc t r è s - p u r ; 
mais je n ai jamais vu son n i d , q u i serait f o r m é 
de branches et de racines. J 'ai t r o u v é un œ u f , 
semblable, dans l 'oviducte d'une femelle que j ' a i 
t u é e . » 

B l y t h dit que cet oiseau t rah i t souvent sa p r é -
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sence par son c r i , monotone : tschouk, r épé té 
plusieurs fois. 

En parlant d'une autre e spèce , Gould dit 
qu'elle n'aime pas à voler; qu'elle ne franchi t ja 
mais un grand espace d'une seule traite. 

Quelques naiuraiistes ont supposé que ces o i 

seaux mangeaient des f rui ts ; Jerdon dit expres
s é m e n t n'en avoir r ien vu . 

C'est là tout ce que nous savons au sujet du 
genre de vie des p h é n i c o p h é i d é s ; aussi me 
semble-t-il inut i le de déc r i r e d'autres espèces. 

L E S C O C C Y Z I D É S — COCCYZI. 

Die Fersenkukuke, the lark-heeled Cuckoos. 

C a r a c t è r e s . — Les coccyzidés ont le corps 
épa i s ; des ailes plus ou moins courtes, une queue; 
t r è s - l o n g u e , f o rmée de dix, exceptionnellement 
de douze pennes; un bec assez vigoureux ; des 
tarses élevés, assez m ê m e , chez certaines espèces , 
pour leur permettre de vivre sur le sol. Leur 
plumage est t r è s - m o u . La femelle a les m ê m e s 
couleurs que le m â l e ; elle est g é n é r a l e m e n t plus 
grande que l u i . Les jeunes d i f fè ren t à peine des 
adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les COCCy-
zidés habitent toute l ' A m é r i q u e , principale
ment le Sud. Us tiennent dans la faune du Nou
veau-Monde la place qu'occupent les cucul idés 
dans celle de l 'Ancien Continent. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les COCCy-
zidés vivent dans les fo rê t s ou dans les planta
tions d'arbres; ils sont craint i fs , solitaires; ils 
se tiennent surtout dans les f o u r r é s les plus ser
rés , se glissent habilementau milieudesbranches, 
et de temps à autre descendent à terre. Ils se 
nourrissent d'insectes et de f ru i t s , mais ils 
mangent surtout des chenilles velues. Ils pi l lent 
les nids des petits oiseaux, ou tout au moins en 
renversent les œ u f s . Par contre, ils ne d é t r u i s e n t 
pas de n i c h é e , en y introduisant leurs œ u f s . Gé
n é r a l e m e n t , ils couvent e u x - m ê m e s , et i l sem
blerai t qu'ils ne d é p o s e n t leurs œ u f s dans des 
nids é t r a n g e r s que poussés par la nécess i té . 

LES COULICOUS — COCCYZUS. 

Die Reyenkakulcc. 

On assigne à ce genre les caractères suivants : 
bec presque de la longueur de la tè te , faible, 
c o m p r i m é , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , aigu ; tarses 
courts ; ailes longues, surobtuses, la t ro i s ième 
r é m i g e é tan t la plus longue; queue longue, 
conique, f o r m é e de dix pennes é t roi tes et ar
rondies à l ' ex t r émi té . 

LE COLLICOU AMÉRICAIN — COCCYZVS 
AMERICANUS. 

Der Regenkukuk, the Cow-Bird. 

Caractères. —Le coulicou américain, vulgai
rement: coucou des pluies, que Wilson, Audubon, 
Nuttal l et d'autres observateurs nous ont fait 
c o n n a î t r e , a tout le dos, y compris les couvertures 
des ailes et les rectrices méd ianes , d'un brun 
c la i r ; le ventre b l a n c - g r i s â t r e ; les barbes in
ternes des p r e m i è r e s r émiges bordées de jaune" 
orange tournant au b r u n â t r e ; les rectrices, sauf 
les m é d i a n e s , noires avec la pointe blanche, les 
plus la té ra les blanches sur les barbes externes; 
l 'œil brun foncé ; la mandibule supérieure d'un 
noir b r u n â t r e , l ' i n fé r i eu re jaune; les pattes gris-
de-plomb. Cet oiseau a 34 cent, de long et 44 
cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est de 15 
cent., celle de la queue de 18. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — (( L'étran
ger, d i t Wi l son , qu i aux mois de mai et de juin 
parcourt les forê ts des É ta t s -Un i s , entend par
fois des sons gutturaux, bas, semblant exprimer 
kaou kaou; ils commencent lentement, et fi
nissent par se p réc ip i t e r de telle sorte que les 
notes semblent se confondre. I l entend ces cris, 
sans voir l'oiseau qu i les pousse ; car celui-
ci est c ra in t i f et solitaire, et cherche toujours 
pour s'y é tabl i r les fou r r é s les plus épais. C'est le 
coucou à bec jaune ou coucou de pluie, un oiseau 
d 'été des É t a l s -Un i s . Arr ivé dans les États du 
centre, au mi l ieu d 'avr i l , dans c e u x d u n o r d à 
la l in de ce mois, ou m ê m e seulement au com
mencement de mai , i l y reste jusqu'en sep
tembre; é p o q u e où i l se r é u n i t à ses semblables 
e l for m e de grandes tro u pes, qui se dirigent toutes 
ensemble vers l ' A m é r i q u e centrale, pour y passer 
l 'hiver. » Ces bandes d ' é m i g r a n t s sont très-con
s idérables , et s ' épa rp i l l en t sur une vaste éten
due ; les oiseaux qui les composent vont, i l e s ' 
vrai, à la suite les uns des autres, mais sans être 
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retenus par quelque l ien c o m m u n . Si un oura
gan survient, i l peut se faire que ces bandes 
cherchent un refuge dans les petites îles de la 
mer â e s Ant i l l e s , et qu'elles parcourent alors 
une distance c o n s i d é r a b l e . C'est ainsi que H u r -
dis v i t une de ces troupes aborder, au mois d'oc
tobre , aux Bermudes. Des mi l l i e r s d ' individus 
la composaient; elle arr iva avec un f o r t vent 
du sud-ouest, a c c o m p a g n é de pluie ; les cou l i -
cous se p o s è r e n t dans les buissons de la cô te m é 
ridionale de l ' î le , mais le lendemain, dé jà , ils dis
paraissaient et continuaient leur route . 

A u pr in temps, on rencontre cet oiseau dans 
toute l ' A m é r i q u e , et lorsqu 'on c o n n a î t ses habi
tudes, i l n'est pas d i f f i c i l e à observer ; car, au 
l ieu d ' ê t r e rare, i l est au contraire t r è s - c o m 
m u n à certains endroits. Le plus grand nombre 
s ' é t ab l i s sen t dans les f o r ê t s ; mais beaucoup vien
nent se loger tout p r è s des habi tat ions, dans les 
vergers, les jardins , et les m â l e s trahissent bien 
vite leur p r é s e n c e par leurs cris kaou kaou ou 
kouk kouk, qu ' i l s fon t entendre sans cesse. « Par 
un temps chaud, d i t Nu t t a l l , ils cr ient des heu
res e n t i è r e s sans s ' a r r ê t e r , et m ê m e pendant la 
n u i t . » 

Le cou l icou a m é r i c a i n glisse, i l ne court pas. 
Dans les branches, i l se meut avec autant d 'agi
l i té que la m é s a n g e ; i l vient rarement à terre , et 
s'il y vient , i l n 'y sautille qu'avec une maladresse 
incroyable. I l vole rapidement et sans b ru i t , 

BREJIM. 

Fig. 47. Le Zauclostome triste. 

mais rarement bien loin ; il s'arrête au premier 
arbre dans l ' épa i s s eu r du feuil lage duque l i l se 
sent en s û r e t é . Quand i l c i rcule au m i l i e u des 
branches, i l mont re , d ' a p r è s A u d u b o n , t a n t ô t 
son dos, t a n t ô t son ventre. I l se n o u r r i t d ' i n 
sectes et de f r u i t s , surtout de papil lons, de sau
terelles, de chenilles velues, et en automne de 
baies. On l u i reproche, et p e u t - ê t r e non sans 
raison, de p i l le r les nids des petits oiseaux. 

I V — 335 
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Son mode de reproduction montre que l'es
pèce n'a pas a b j u r é tout lien de p a r e n t é avec les 
coucous; car l 'on rencontre parfois de ses œuf s 
dans des nids é t r ange r s . Nuttall en trouva un 
dans un n id de moqueur, un autre dans un n id 
de grive voyageuse. Mais, chose plus curieuse, 
la femelle couve auss i tô t l 'œuf qu'elle a pondu, 
et les jeunes n 'éc losent pas tous en m ê m e temps. 
Son n id , établi sur une branche horizontale, 
souvent à hauteur d 'homme, est fait de branches 
et d'herbes; i l est plat et ressemble à celui du 
pigeon commun. Les œ u f s , au nombre de quatre 
ou cinq, sont a l longés , et d'une vive couleur 
verte. 

« Me trouvant, di t Audubon , au commence
ment d e j u i n 1837 à Gharleston, je fus pr ié par 
un M. Rhett, de me rendre dans sa p r o p r i é t é , 
pour y voir un n id . Ce n id , p lacé au mi l ieu d'un 
nrbre de moyenne hauteur, f u t facilement at
teint par le fds de M . Rhett. U n coucou adulte, 
qui y é ta i t , ne quitta la place qu'au moment c ù 
on allait s'en emparer; i l s'envola silencieuse
ment sur un autre arbre. Deux petits coucous, 
déjà en é t a t de voler, q u i t t è r e n t leur berceau en 
toute h â t e , et g r i m p è r e n t a u mi l ieu des branches, 
où ils furent b i en tô t pris. Le n id fu t descendu et 
me f u t d o n n é . I l renfermait encore trois petits 
coucous, mais de taille d i f f é ren te . Le plus petit 
venait d ' é c l o r e ; le second n'avait que quelques 
jours ; le t r o i s i ème avait presque toutes ses 
plumes, et, une semaine plus tard, i l aurait pu 
voler. Outre ces trois petits, i l y avait encore 
deux œufs : un renfermait un embryon, un 
autre venait d 'ê t re pondu. En comparant tous 
les jeunes coucous, nous n'en t rouvâmes pas 
deux de la m ê m e taille : ils avaient d û éclore à 
d i f fé ren tes époques . Les plus grands avaient bien 
trois semaines de plus que les autres. M . Rhett 
m assura avoir dé jà observé le m ê m e fai t , et i l 
me raconta qu'une m ê m e paire avait, dans une 
seule saison, pondu et élevé successivement 
onze petits. » 

Cette découve r t e d 'Audubon fu t plus tard 
conf i rmée par Drewcr. « La femelle, écr i t celui-
ci , commence à couver dès qu'elle a pondu son 
premier œuf. J'ai t rouvé dans un m ê m e n id un 
œuf tout frais pondu, et un autre, dont le petit 
allait éc lo re . J'ai pris des œ u f s , sur le point 
d ' éc lore , à côté de petits tout jeunes, et d'autres 
qui avaient dé jà pris leur essor. » Ces faits sont 
t r è s - in té ressan t s , et, à ma connaissance, ils sont 
encore isolés . 

Commï; en A m é r i q u e on ne chasse pas le 
coul icou, on comprend facilement qu ' i l se 

montre confiant. I l remarque d'ailleurs bien vite 
ce qu'on lu i veut, et l ' expér ience le rend pru-
dent. A u dire d 'Audubon, i l deviendrait souvent 
la proie du faucon. 

LES SAUROTHÈRES — SAUROTBERA. 

Die Eidechsenkukuke, the Ground-Cuckoos. 

Caractères. — Les saurothères sont carac
tér isés par la conformation de leur bec, qui est 
plus long que la tê te , presque droit, mince, com
p r i m é l a t é r a l e m e n t , à pointe crochue; par des 
tarses courts et g rê les , des doigts longs et 
minces, des ailes de longueur moyenne, obtuses, 
les q u a t r i è m e , c i n q u i è m e et sixième rémiges 
é tan t les plus longues; une queue assez allon
gée , fortement conique, composée de dix pennes 
arrondies à l ' ex t r émi té . 

i 
LE SAUROTIIERE VIEILLARD — SAUItOTlIERA 

VETU LA. 

Der Begenvogel, the Bain-Bird. 

Caractères. — Uoiseau de pluie, comme on 
appelle ce s a u r o t h è r e à la J a m a ï q u e , a le dos gris 
f o n c é , la face i n f é r i eu re du corps jaune-fauve 
t irant sur le c e n d r é clair à la poitrine, sur le gris 
j a u n â t r e au ventre, les dix p remiè re s rémiges d'un 
rouge-brun clair, et b r u n - j a u n â t r e à leur extré
m i t é ; les deux rectrices méd ianes grises, à re
flets ve rdâ t r e s ; les la té ra les d 'un brun noirâtre, 
blanches à leur e x t r é m i t é ; l 'œil brun, et entouré 
d'un cercle r o u g e - é c a r l a t e ; le bec noirâtre; les 
pattes d'un noir b l e u â t r e . Le plumage est le 
m ê m e dans les deux sexes. Cet oiseau a45 cent. 

: de long, et 39 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de il cent., celle de la queue de 18. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le saurO-
j t hè re vieil lard est propre à l 'Amérique tropi-
i cale. 

Mieurs , hab i t iules et r é g i m e . — « Un OU deUS 
jours ap rè s mon ar r ivée à la J a m a ï q u e , raconte 
Gosse, j ' entrepr is , en compagnie d'un jeune 
g a r ç o n , une excursion sur une colline qui étail 
couverte en partie d 'un f o u r r é presque impéné-

i trahie. En y arrivant, je remarquai , à quelques 
pas de nous, un oiseau singulier, qui semblait 
nous examiner avec un v i f in té rê t . Mon jeune 
compagnon m'appri t que c 'é ta i t Y oiseau de pbà, 
ou Thomas le fou, comme sa cur ios i té le fait en
core appeler. Sans perdre d'autres paroles inu
tiles, l 'enfant saisit une pierre et l'envoya avec 
une telle adresse sur l'oiseau, que celui-ci tom
ba à terre, et que je pus m'en emparer. 
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« D e p u i s , j ' a i souvent vu le Thomas le f o u , 
tou jours sauti l lant de branche en branche, ou 
gr impant le l o n g de jeunes pousses; regardant 
ceux qu i l 'approchaient , ne s é l o i g n a n t , quand 
on l 'e f f raye, que de quelques pas, pour r ecom
mencer son m a n è g e . On le rencontre par tou t , 
mais seulement dans les ta i l l i s . Comme on peut 
s'y attendre en voyant ses ailes courtes, con
caves comme celles des poules, i l vole peu, 
et seulement pour passer d 'un arbre à un au
tre. I l p r é f è r e g r imper et sautiller au mi l i eu 
des branches. En volant, i l glisse dans l ' a i r , en 
l igne presque droi te , sans battre des ailes. Sou
vent, on le voit p e r c h é sur une branche, dans 
une posture s i n g u l i è r e , la t ê te plus basse que les 
pattes, la queue verticale. L o r s q u ' i l est p e r c h é , 
i l fa i t entendre de temps à autre un c r i assez for t , 
q u ' i l lance toujours sur le m ê m e ton, mais plus 
ou moins vite, et qu 'on peut rendre par les syl
labes tiki, tiki, tiki, p r o n o n c é e s aussi rapidement 
que possible. Quelquefois encore, i l crie en vo
lant. Assez souvent, on a p e r ç o i t cet oiseau à 
terre, où i l se meut en sauti l lant , la t ê t e basse, 
la queue un peu re levée . » 

Le s a u r o t h è r e v ie i l la rd se n o u r r i t d'insectes 
de toute e s p è c e , de petits v e r t é b r é s , de souris, 
de l é z a r d s . Robinson trouva dans l'estomac d 'un 
ind iv idu q u ' i l ouvr i t , un l éza rd long de 22 cent., 
et e n r o u l é de telle f a ç o n que la t ê t e por ta i t sur 
e m i l i e u du corps. Le s a u r o t h è r e broie d'abord 
a t ê t e du lézard , puis avale l ' an imal en entier, 
a t ê t e la p r e m i è r e . 

Gosse trouva un n id de s a u r o t h è r e , é tabl i à la 
j i f u r c a t i o n d'une branche ; i l é ta i t fa i t de racines, 
le mousse et de feui l les , et r enfe rmai t un œ u f 
a c h e t é sur un fond clair . H i l l l u i raconta qu'avant 
. 'accouplement le m â l e d é c l a r e son amour par 
les mouvements gracieux, é c a r t a n t la queue et 
es ailes, h é r i s s a n t son plumage. 

C a p t i v i t é . — Des s a u r o t h è r e s viei l lards, que 
l i l l garda en cage, v é c u r e n t plusieurs semaines : 
in les nourrissait d'insectes et de viande. Dans 
es premiers temps, ils cr iaient sans cesse, 
taient f u r i eux et cherchaient à m o r d r e . 

D ' a p r è s Gosse, cet oiseau a une r é s i s t a n c e v i 
l l e excessivement grande : c'est à peine s'il pu t 
n achever un q u ' i l avait b l e s sé . 

LES PYRRHOCOCCYX — 
PYRRHOCOCCYX. 

Die Schlankkukuke, the lark-heeled Cuckoos. 

Caractères. — Les pyrrhococcyx ont le corps 
- la t ivement p e t i t ; le bec a l l o n g é , l é g è r e m e n t 

b o m b é , à c r ê t e dorsale r e l evée , à pointe for te-
ment r e c o u r b é e en bas; les jambes fortes, les 
tarses minces, les doigts de moyenne longueur ; 
les ailes courtes, la c i n q u i è m e r é m i g e é t a n t la 
plus l o n g u e ; la queue t r è s - l o n g u e , t r o n q u é e la
t é r a l e m e n t , f o r m é e de dix rectrices à pointe lé
g è r e m e n t ar rondie ; le plumage épa i s , t r è s - m o u , 
duveteux. 

LE PYIUUIOCOCCYX DE CAYENNE - PYRRIIOCOCCYX 
CAYJXUS. 

Der Langsclnvanzkukttk, the Pheasant-Cuckoo. 

Caractères. — L'espèce la plus connue, le 
pyrrhococcyx de Cayenne ou à longue queue, 
est rouge-brun cla i r , à ventre g r i s -de-p lomb; 
les barbes internes et l ' e x t r é m i t é des r é m i g e s 
sont gr is-brun ; les plumes de la queue sont 
rouge-brun f o n c é à la face dorsale, noires à la 
face i n f é r i e u r e , blanches à l ' e x t r é m i t é ; l 'œil est 
rouge-carmin, le bec b l a n c - v e r d â t r e ; les pattes 
sont g r i s - b r u n â t r e c la i r . Cet oiseau a de 50 à 
60 cent, de long , ce qu i t ien t à la longueur de 
la queue, qu i varie de 27 à 39 cent, et 47 cent. 
d'envergure ; la longueur de l 'aile varie de la 
à 18 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pyrrl lO-
coccyx est propre à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — « T o u t ie 
monde, au Brés i l , c o n n a î t cet oiseau, di t Bur 
meister; i l arrive jusque dans les é t a b l i s s e m e n t s , 
et se mont re chaque j o u r dans les j a rd ins . I l 
existe dans toute la zone to r r ide de l ' A m é r i 
que. » — « I l n'est pas rare dans la plus grande 
partie du Brés i l or ienta l , d i t le prince de W i e d , 
et i l se mont re au m i l i e u des grandes forê t s 
vierges, aussi bien que sur la l i s ière des bois, et 
là où alternent des bosquets d'arbres et des j a 
c h è r e s . On le r e c o n n a î t de lo in à sa longue 
queue et à son plumage rouge-brun. Ma lg ré ses 
petites ailes, i l vole assez bien ; i l est v i f , t ou 
jours en mouvement ; i l lève la queue et fa i t en
tendre souvent son c r i d'appel, peti t c r i qu 'on 
peut rendre par zik zik zik. D 'ord ina i re , on 
rencontre ces oiseaux par paires. Ils semblent 
se r é u n i r pour chercher leur n o u r r i t u r e , qu i 
consiste en insectes. 

« Je ne sais r ien quant à leur reproduc
t i o n . Les habitants de ces pays s ' i n q u i è t e n t f o r t 
peu des animaux, et l 'on ne peut r i en savoir 

d'eux, » 
Spix et Mar l ius t r o u v è r e n t u n n i d renfe rmant 

six œ u f s verts, m a r b r é s , mais c'est tout ce qu' i ls 
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disent du mode de reproduction ; ils se con
tentent d'avancer que «le pyrrhococcyx à longue 

queue se t ient dans les champs, et que des coups 
de fus i l m ê m e s ne peuvent faire cesser ses cris.» 

L E S C R O T O P H A G I D É S - CROTOPHAGAE. 

De Madenfresser, the Mad-Eaters. 

C a r a c t è r e s . — Les c ro tophag idés ont le corps 
a l l o n g é ; le bec s u r m o n t é d'une a rê te saillante; 
les pattes vigoureuses; les ailes moyennes; la 
queue longue, large, arrondie, f o r m é e de hui t 
pennes ; le plumage se r r é , plus ou moins br i l lant , 
composé de plumes petites ; la racine du bec en
tou rée de soies; la ligne naso-oculaire et la 
région oculaire nues. L ' in té r ieur de la mandi
bule s u p é r i e u r e est creux, et la port ion cornée est 
f o r m é e de cellules à parois t r ès -minces , comme 
chez les toucans et les b u c é r o t i d é s . Les croto
phag idés rappellent encore les premiers par leur 
plumage se r ré , qui les fait pa r a î t r e maigres; ils 
é tabl issent en quelque sorte une transit ion entie 
les c u c u l i d é s et les toucans. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette fami l le , 
peu nombreuse, habite l ' A m é r i q u e centrale et 
l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

M œ u r s , n ab i t udes et r é g i m e . — Le genre de 
vie des c ro tophag idé s d i f fère de celui des 
cucu l idé s , et a plus de rapports avec celui des 
pies et des corneilles ou des toucans. On les 
voit toujours en socié té , au voisinage des habi
tations, comme au mi l ieu des fo rê t s , des steppes; 
ils se tiennent de p r é f é r e n c e au fond des vallées, 
dans les prairies humides, et toujours a u p r è s 
des troupeaux de béta i l . Us n'ont pas peur de 
l 'homme, et sont m ê m e souvent d'une i m p r u 
dence inexplicable. 

Leur mode de reproduction est singulier. Les 
c ro tophag idés couvent en socié té , au moins le 
plus souvent ; bien mieux, plusieurs femelles 
viennent pondre dans le m ê m e nid , y couvent 
en commun, y élèvent ensemble leurs petits. 

Leur nombre, leur vivacité, leurs cris pe rçan t s 
ne leur permettent guère d ' é c h a p p e r à l 'atten
t i o n ; aussi ont-ils é té le sujet de nombreuses 
observations, notamment de la part de d'Azara, 
de l l umbo ld t , du prince de Wied , de Schom
burgk, de d'Orbigny, de Gosse, de Burmeister . 
Des relations de tous ces auteurs, i l r ésu l te que 
le genre de vie des diverses espèces est essen
tiellement le m ê m e , de telle sorte que l 'on peut 
rapporter à toutes les observations faites sur 
l'une d'elles : toujours est-il qu ' i l en est ainsi 
pour les espèces du genre type de la famil le . 

L E S A N I S — CROTOPBAGA. 

Die Madenpresser, the Mad-Eaters. 

Caractères. — Les anis ont quelque ressem
blance avec la pie. Ils ont des formes élancées; 
la tê te petite, le bec aussi long que la tête, élevé 
au niveau de sa racine, à a rê te dorsale en forme 
de cimier , et se prolongeant sur le front, à 
pointe fortement r e c o u r b é e en bas, à bords 
maxillaires lisses ; les tarses hauts et forts;le 
doigt an t é r i eu r et externe deux fois aussi long 
que l ' interne, le doigt externe de la longueur du 
pouce; les ailes longues, recouvrant au moins la 
base d e l à queue, et obtuses, la quatrième rémige 
é t an t plus longue ; la queue aussi longue que le 
tronc avec les deux rectrices externes un peu 
plus écour t ées que les autres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Trois espèces 
de ce genre, d i f fé ran t surtout entre elles par 
la taille et la forme du bec, habitent le Brésil et 
l ' A m é r i q u e mér id iona le : nous allons successi
vement les faire c o n n a î t r e . 

L'ANI DES PALÉTUVIERS — CROTOPHAGA MAJOl 

Die Coroya, the Coroya. 

Caractères. — L'ani des palétuviers ou grand 
ani, grand bout-de-petun, comme le nommait 
Ruf fon , le coroya des Brés i l i ens , est un peu 
plus grand que la pie, avec des formes plus 
é lancées ; son bec est un peu plus long que la tête, 
bien plus fo r t et moins c o m p r i m é latéralement 
que celui des autres espèces ; sa pointe est peu 
r e c o u r b é e ; le c imier n'en recouvre quelamom'e 
pos t é r i eu re . Les plumes du cou et de la nuque 
sont longues et pointues; celles du dos et delà 
poitr ine, t r è s - l a rges . Cet oiseau, à l'âge adulte, 
est d'un bleu foncé , t i rant sur le violet à la queue. 
sur le vert à la poi tr ine, ce qu i tient à ce que 
les plumes ont des bordures de ces couleurs, h'à, 
est vert clair , avec le bord interne de l'iris jaune 
et é t r o i t ; le bec et l'espace nu qui entourel'œ'1 

sont noirs, et les pattes d 'un brun noir. L'ani 
des pa lé tuviers a 51 cent, de long et 61 cent 
d'envergure; la longueur de l 'aile est de2l cent-



celle de la queue de 27 La femelle est un peu 
plus petite que le m â l e . 

L'ANI DES SAVANES — CROTOPHAGA MIN OR. 

Der Ani, the Savannah Black-Bird. 

Caractères.—L'ani des savanes, petit-bout-de-
petun de B u f f o n (fig. 48), est moins grand que la 
p ie ; c'est à peine s ' i l a la tai l le d u coucou. I l a le 
bec de la longueur de la t ê t e , for tement r e c o u r b é 
à la pointe , avec la c r ê t e de la mandibule s u p é 
r ieure é levée et t r è s - t r a n c h a n t e . Les plumes de 
la t ê t e sont larges. Cet oiseau est b l eu -no i r ; les 
plumes de la part ie a n t é r i e u r e du corps ont un 
reflet violet sur leurs bords . L 'œi l est g r i s ; le 
bec et les pattes sont noirs. L ' an i des savanes 
a 37 cent, de long et 42 cent, d'envergure ; la 
longueur de l 'aile est de 14 cent., celle de la 
queue de 18. 

L'ANI A BEC RUGUEUX — CROTOPHAGA 
RUG1ROSTRIS. 

Der Runzehchnabel. 

Caractères.— L'ani à bec rugueux (fig. 49) est 
un peu plus grand que l 'ani des savanes; son bec 

est plus mince, le c imier a l l o n g é q u i le recouvre 
est m a r q u é de quatre ou c inq r u g o s i t é s transver
sales. Le plumage de cet oiseau est d 'un no i r -
b l e u â t r e f o n c é , à reflets peu b r i l l an t s ; les plumes 
de la t ê t e , du cou et de la partie a n t é r i e u r e de la 
poi t r ine sont b i g a r r é e s , b o r d é e s de violet c u i v r é ; 
celles du dos et du ventre b o r d é e s de ver t à éc la t 
b r u n m é t a l l i q u e . L 'œi l est gr is -brun; le bec et 
les pattes sont noirs. Cet oiseau a 38 cent, de 
long, la longueur de l 'aile est de 16 cent. , celle 
de la queue de 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' a n i des 
p a l é t u v i e r s habite surtout les l ieux t ranqui l les , 
buissonneux de l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . L ' a n i à 
bec rugueux v i t dans les f o r ê t s , q u i bordent les 
cours d'eau dans les savanes de la Guyane et du 
nord du Brés i l . L 'a i re de dispersion de l 'ani des 
savanes semble ê t r e plus é t e n d u e que celle de 
ses c o n g é n è r e s ; d ' a p r è s le t é m o i g n a g e unanime 
de tous les voyageurs, i l est aussi beaucoup plus 
c o m m u n . 

A u Brés i l , on le rencontre par tout où des j a 
c h è r e s al ternent avec de petits bois et des buis
sons, mais jamais i l ne se mont re dans les 
grandes f o r ê t s . Dans toute la Guyane son c r i 
rauque vient f rapper les oreilles du voyageur, dès 
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que celui-ci a qu i t t é les é tab l i ssements . A la 
J a m a ï q u e , on le voit dans toutes les plaines, sur
tout dans les steppes et les prairies où viennent 
pa î t re les bœuf s et les chevaux; i l y est en si 
grand nombre, que Gosse a pu le dés igner comme 
l'oiseau le plus commun de cette î le. I l est aussi 
t r è s - c o m m u n à Sainte-Croix. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les m œ u r s 
de l 'ani des savanes sont for t in té ressan tes à ob
server. « C'est mon favori , d i t H i l l . Les autres 
oiseaux ont chacun leur saison ; l 'ani se rencon
tre toute l ' année dans les champs. Partout où se 
trouve un p â t u r a g e , un l ieu découver t où pous
sent quelqe.es arbres ou quelques buissons, on 
est sûr d'y trouver des anis. Us sont hardis, nul
lement craintifs en apparence, mais jamais ils 
ne manquent de signaler par un c r i l'approche 
de l 'homme. Après l'orage, ils sont les premiers 
à quitter le four ré où ils se sont ré fug iés , à s éche r 
leurs plumes, à revenir dans les endroits décou
verts ; le moqueur m ê m e ne les p r é c è d e pas. A 
peine entend-on le c r i couiiotsch, coui iotsch, re
tent i r dans un buisson voisin, qu ' auss i tô t appa 
ra î l une bande d'anis, volant, la queue étalée, 
vers un endroit où l ' humid i t é a a n i m é et fa i t 
sortir de terre tout un monde d'insectes. Le 
soleil darde obliquement ses rayons sur la terre, 
la brise r é p a n d une douce f r a î c h e u r , et l 'on en
tend le m ê m e cr i r é s o n n e r dans les airs. Un 
faucon s'est élevé silencieusement du mi l i eu des 
arbres; i l plane au-dessus de la savane; mais 
depuis longtemps, dé jà , toute la gent ailée a 
obéi au signal d'alarme que l 'ani a d o n n é ; on 
n'entend plus un c r i , on ne voit plus une seule 
plume bouger. Par les j o u r n é e s chaudes et 
b r û l a n t e s , quand la rosée est tarie, que les plan
tes se dessèchen t , les anis des savanes, un peu 
après m i d i , se dir igent vers les cours d'eau et 
s'y divisent en petites sociétés . Ont-ils t rouvé un 
arbre dé rac iné et t o m b é dans la r i v i è r e , ils s'y 
posent, en prenant les postures les plus diverses : 
les uns, la queue en l 'air , boivent à longs traits ; 
d'autres sont silencieux et comme absorbés dans 
leurs m é d i t a t i o n s ; d'autres encore lissent leur 
plumage ou se tiennent sur le sable du rivage. 
Us restent là jusqu'au coucher du sole i l ; à ce 
moment ils s'envolent, après qu'un de la bande 
a donné le signal de se rendre vers le l ieu du 
repos. » 

« C'est un peuple des plus in t é res san t s , écr i t 
Schomburgk; on reste des heures ent iè res à 
admirer leurs allures. Us sautillent autour des 
bœuf s , ou bien ils se glissent clans l'herbe, pour 
y prendre des grillons et d'autres insectes. Mais 

faut-i l s'enfuir, leur agili té d i spa ra î t ; les mus
cles de leurs ailes ne sont pas assez forts. Le 
plus souvent, on trouve ces oiseaux dans les 
forê ts , les buissons, le long des rivières qui tra
versent les savanes; ils volent là de buisson en 
buisson, en poussant de grands cr i s ; ils sont 
plus rares au mi l ieu de la savane et dans l'inté
rieur des fo rê t s . » 

« Us aiment à se poser le mat in sur des arbres 
peu élevés, à se chauffer au soleil, les ailes éten
dues, di t Gosse; ils restent longtemps immo
biles dans cette position. Par la chaleur du mi
l ieu du jour , ils vont dans les bas-fonds; ils se 
perchent sur les haies, les buissons, le bec ou
vert, comme pour aspirer l 'air frais à pleins 
poumons. Us semblent alors oublieux de leur 
prudence et de leur babil ordinaires. Souvent, 
deux ou trois jouent , dirai t-on, à cache-cache, 
au mi l i eu d'un buisson épais , en tou ré de lianes 

-et de plantes grimpantes; par leurs cris singu
liers, ils semblent inviter les autres à les chercher.» 

Les anis ne sont nullement maladroits. A 
terre, ils sautent ou sautillent, en levant les 
deux pattes s i m u l t a n é m e n t ; parfois ils courent, 
en mouvant une patte ap rès l 'autre. Dans les 
arbres, ils sont t rès -ag i les . Us se perchent à 
l ' ex t rémi té d'une b r a n c h e - m è r e , puis se réfu
gient au mi l i eu de la cime, et courent rapide
ment sur les branches; ils chassent les insectes 
avec ardeur; ils quit tent l'arbre du côté opposé à 
celui par lequel ils l ' o n t a b o r d é , chacun l 'un après 
l 'autre, ou tous ensemble, en poussant de grands 
cris. En volant, ils ont un aspect très-singulier; 
ils tiennent sur la m ê m e ligne leur corps mince, 
leur longue queue, leur grande t ê t e , leur bec 
vigoureux, et n'agitent que fo r t peu leurs ailes; 
ce qui les fai t ressembler, comme le dit Gosse, 
à un poisson plus qu ' à un oiseau. 

L'ani des savanes a beaucoup à souffrir des 
attaques du tyran . I l est d i f f ic i le de dire lequel 
des deux, de l 'ani ou du tyran, charme le plus 
l'observateur. Quand souffle une légère brise, 
l 'ani des savanes est presque sans force, vu la 
longueur de sa queue et la b r i ève té de ses ailes. 
Son instinct alors l'abandonne et i l vole dans le 
sens du vent, au l ieu de voler en sens contraire. 
Alors le tyran appara î t , et l u i porte de tels 
coups, qu ' i l ne l u i reste plus q u ' à chercher au 
plus vite un refuge dans l'herbe ou au sein du 
buisson d ' ép ines le plus épa i s . Dans ces cir
constances, le plumage de l 'ani , sa queue sur
tout, a beaucoup à souf f r i r ; aussi est-il difficile 
de trouver un seul ind iv idu dont la queue soit 
en parfait é ta t . 

http://quelqe.es
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Le c r i de l ' an i des savanes a quelque chose de 
s ingulier et de nas i l l a rd ; K i t t l i t z le rend par 
trou-itrou i; d 'Azara, par oooiou aaai; le prince 
de W i e d , par ani ou. ai. Ce c r i est t r è s - d é s a 
g r é a b l e , et i l a valu à cet oiseau, d ' a p r è s Schom
burgk , le n o m de vieille sorcière, que l u i ont 
d o n n é les colons. 

Le r é g i m e de ces oiseaux est t r è s - v a r i é . I ls se 
nourrissent surtout d'insectes et de vers; dans 
certains moments , ils mangent exclusivement des 
f r u i t s . Dans l'estomac de ceux que l 'on a dissé
q u é s , on a t r o u v é des sauterelles, des papil lons, 
des mouches, des f ru i t s et des baies. Les anis 
mangent les parasites qu i tourmentent les bê tes 
à cornes; c'est pourquoi ils f r é q u e n t e n t les p â 
turages. Us courent sur le dos des bestiaux, sans 
que ceux-ci en t é m o i g n e n t le moindre d é p l a i 
s i r ; souvent on voit plusieurs anis à la fois sur i 
le dos d 'un m ê m e bœuf , que celui-ci soit c o u c h é j 
ou q u ' i l marche. Le pr ince de W i e d les a vus 
ainsi , en compagnie du caracara b lanc; Gosse a 
r e m a r q u é l 'ardeur avec laquelle ils é t a i e n t oc- i 
c u p é s à dé l iv re r une vache des parasites q u i la j 
tourmenta ien t ; tous les naturalistes signalent | 
l ' ami t i é q u i r è g n e entre eux et les bestiaux. 

Ils chassent aussi les insectes au vo l . « A u 
mois de d é c e m b r e , d i t Gosse, j ' a i vu une bande 
peu nombreuse d'anis, p e r c h é s sur une branche, 
d ' o ù ils s'envolaient sans cesse, sans aucun doute 
pour prendre les insectes qu i passaient p r è s 
d'eux en volant . Un j o u r du mois de mars, un 
autre j o u r , en ma i , m o n at tent ion f u t a t t i r é e par 
quelques anis qu i poursuivaient un grand pa
p i l l o n ; une autre fois, j ' e n vis un qu i tenait une 
l ibe l lu le dans son bec. J'en ai aussi r e m a r q u é 
q u i poursuivaient de petits l é z a r d s . » 

Plusieurs auteurs d é c r i v e n t en dé ta i l leur 
mode de reproduc t ion , mais tous ne sont pas 
sur ce point absolument d'accord. D'Azara a vu 
que les anis, celui des p a l é t u v i e r s e x c e p t é , n i 
chaient en s o c i é t é ; Richard Schomburgk est 
d 'un avis contraire, et d 'Orbigny conf i rme son 
op in ion . « Ce n'est pas l 'ani des savanes, d i t ce 
dernier , q u i p r é s e n t e cette p a r t i c u l a r i t é , qu i fa i t 
que plusieurs femelles se r é u n i s s e n t au moment 
de la ponte pour construire un n i d , y pondre et 
y couver, tout cela en c o m m u n ; je n 'ai jamais 
t r o u v é , en effet, plus de c inq à sept œ u f s dans 
u n m ê m e n id ; cette p a r t i c u l a r i t é , comme je 
le reconnus plus t a r d , est propre au coroya 
seul ; les grands nids que ces oiseaux construi
sent r enfe rment souvent de v ingt à trente 

œ u f s blancs. » 
A u dire de Burmeis te r , on trouve partout, 

au Brés i l , des nids d'ani des savanes sur les 
buissons peu é levés , dans les f o r ê t s et j u s q u ï 
p r è s des habitat ions. « C e s oiseaux, qu i vivent 
par paires, font d é c o u v r i r leur n id par leurs 
a l lées et venues cont inuel les . Les diverses p;iires 
ne se r é u n i s s e n t pas pour construire un grand 
nid c o m m u n , p e u t - ê t r e à cause des f r é q u e n t s 
d é r a n g e m e n t s auxquels elles sont exposées ; 
leur n i d , au contra i re , est pet i t et ne cont ient 
g é n é r a l e m e n t pas plus de c inq ou six œ u f s . La 
descr ipt ion que donne d 'Azara de la vie en com
m u n a u t é de ces oiseaux au voisinage des habi
tations, peut se rapporter aux l ieux où l ' homme 
ne vient pas souvent les d é r a n g e r ; mais, au B r é 
s i l , on n'en c o n n a î t r i en . Je n'en ai jamais en
tendu parler par aucun B r é s i l i e n , et cependant, 
d 'ordinaire , ils connaissent f o r t bien les m œ u r s 
des an imaux i n d i g è n e s , e t - a i m e n t à les raconter 
dès qu 'on prend des in format ions à ce sujet . » 

Cela concorde avec le r é c i t de Schomburgk. 
« Les Indiens croient que les coroyas seuls 
construisent un n i d c o m m u n , tandis que dans 
les deux autres espèces chaque paire fai t son 
n i d . » Par contre, Gosse di t : « Tous les colons 
a f f i rment que les anis des savanes b â t i s s e n t en 
c o m m u n u n n id t r è s - g r a n d , f o r m é de branches, 
d 'ordinaire sur u n arbre é levé . » T i l l , dont le 
t é m o i g n a g e est digne de f o i , s 'exprime a i n s i : 
« Une demi-douzaine environ d'anis des sa
vanes se r é u n i s s e n t pour construire u n seul 
n i d . Celui-c i est assez grand pour pouvoir les 
loger tous, avec leur p r o g é n i t u r e . Us couvent 
avec ardeur, et, tant, que dure l ' incubat ion , ils 
ne qui t ten t jamais leurs œ u f s sans les recouvr i r 
p r é a l a b l e m e n t de feuil les. Je t rouvai un pareil 
n i d au mois de j u i l l e t . I l é t a i t f o r m é d'une 
grande q u a n t i t é de branches e n t r e l a c é e s et re
couvertes de feuilles. I l renfermai t h u i t œ u f s ; 
des d é b r i s de coquilles de plusieurs autres œ u f s 
se trouvaient soit dans le n i d , soit au pied de 
l 'arbre. » 

« Mes six œ u f s d 'ani , continue Burmeis ter , 
ont environ le volume de ceux d 'un pigeon. 
Us é t a i e n t , au momen t de la ponte, d 'un blanc 
p u r , et ils avaient u n aspect c rayeux , avec 
un l ége r reflet v e r d â t r e . La surface é ta i t s i l l on 
née de rainures dont le fond é ta i t d 'un beau 
v e r t - c é l a d o n . Le f r o t t e m e n t d'un corps du r leur 
faisait perdre leur r e v ê t e m e n t blanc et met ta i t 
à d é c o u v e r t la couche verte i n f é r i e u r e . Je re
garde ce r e v ê t e m e n t blanc comme un endui t 
dont l 'œuf se recouvre probablement pendant 
son s é j o u r dans le cloaque, et je le comparerais 
volontiers à la substance c r é t a c é e de l ' u r é e , 
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dont sont recouverts les e x c r é m e n t s des o i 
seaux. Quand on enlève la couche blanche, 
l 'œuf, auparavant mat et crayeux, p résen te une 
surface polie, t r è s - f i n e m e n t g ranu lée . I l est tan
tô t v e r t - b l e u â t r e , t a n t ô t vert-de-mer. » 

« A u mois de j u i n , écr i t Newton, je trouvai 
un n id d'ani des savanes, dans lequel je vis deux 
oiseaux l 'un à cô té de l 'autre. Ce n id étai t appuyé 
contre le tronc de J'arbre, soutenu par plusieurs 
petites branches, et à une hauteur d'environ cinq 
pieds. C'étai t une grossière construction de bran
ches et de ramilles, recouverte en partie de f e u i l 
les sèches , au mi l i eu desquelles se trouvaient 
quatorze œ u f s . Ce n id semblait ê t re une p ropr i é t é 
commune. D'ordinaire, deux ou trois oiseaux 
y sont l 'un à côté de l 'autre; quatre ou cinq 
sont souvent plus haut, dans les branches. Les 
possesseurs du n id criaient tant que j ' é t a i s au 
voisinage. » 

D 'après Schomburgk, Us jeunes quittent le 

n id avant de pouvoir voler; ils sautillent aurai-
lieu des branches, en compagnie de leurs pa
rents, et montrent autant d 'agi l i té que ceux-ci. 
Dès qu 'un danger approche, les vieux s'envolent 
en poussant des cris sauvages, et les jeunes 
s ' é lancent à terre, pour se cacher au milieu des 
herbes. 

Chasse. — Les anis sont si peu craintifs, 
qu'ils ne sont nul lement diffici les à chasser. Là 
où ils ne vivent pas t rop p rès de l'homme, leur 
hardiesse est incroyable. « Comme d'autres oi
seaux du dése r t , d i t Humboldt , ils se défient tel
lement peu de l 'homme, qu 'un enfant peut 
souvent les prendre avec la main. Dans la vallée 
d 'Aragua, où ils sont t rès communs, ils venaient 
souvent se poser, en plein j o u r , sur le hamac ou 
nous é t ions c o u c h é s . » Mais ils ne peuvent sup
porter les sifflements, à ce qu'assure Schom
burgk ; du moins, ils s'envolent dès que l ' o D 

siffle. 
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Fig. 50. Le Polophile faisan (p. 196). 

Quant à ceux que l ' on tue ou que l ' on blesse, 
ils ne tombent pas tous en la possession du 
chasseur, tan t est grande leur rés is tance vitale. 
« Si le crotophage, d i t S c h o m b u r g k , n'est pas 

b lessé à la t ê t e ou au c œ u r , le chasseur peut 
ê t r e s û r de ne pas l 'avoir . I l f u i t au mi l i eu des 
herbes ou des buissons avec une r a p i d i t é i n 
croyable ; de d ix ou douze que j 'abat tais sou 
vent à la fo is , j ' e n trouvais d 'ordinai re à peine 
un ou deux, en arr ivant à l ' endroi t où i ls é t a i e n t 
t o m b é s . Le lendemain de m o n a r r i v é e à Z u r u -
ma, j ' e n t i r a i u n à balle. Le pro jec t i le l u i dé
chira la paroi abdominale , les intestins sor
taient ; et cependant je ne l 'aurais pas t r o u v é , si 
u n de mes Indiens ne l ' eû t a p e r ç u , à plus de 
deux cents pas, a r r ê t é par ses intestins, q u i s 'é
ta ien t pris dans les branches d 'un buisson. 

L E S C E N T R O P O D I D É S — CENTROPODES. 

Die Kukals. die Sporenkukuke, the Cuckals. 

C a r a c t è r e s . — Les c e n t r o p o d i d é s ont encore 
le por t des coucous; mais i ls ont le bec t r è s - v i 
goureux, cour t , fo r tement r e c o u r b é , c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t ; les tarses é l e v é s ; les doigts r e l a t i 
vement c o u r t s ; le pouce a r m é g é n é r a l e m e n t 
d 'un é p e r o n p o i n t u , plus ou moins l o n g ; les 
ailes t r è s - c o u r t e s et arrondies ; la queue, co-

BREHM. 

nique et c o m p o s é e de dix pennes, t r è s - l o n g u e ou 
de longueur moyenne ; le plumage d'une d u r e t é 
p a r t i c u l i è r e . Les couleurs varient peu suivant le 
sexe, mais beaucoup suivant l ' â g e , et ce n'es! 
g u è r e q u ' à t rois ans que les jeunes prennent la 
l i v rée des adultes. 

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

I V — 336 



L E S L É V I R O S T R E S . 

podidés habitent l ' A f r i q u e , l 'Inde orientale, 
la Malaisie et la Nouvelle-Hollande. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les centro-
podidés peuvent ê t re r ega rdés comme occupant, 
dans la faune de l 'Ancien Monde, la m ê m e 
place que les coccyzidés dans celle du Nouveau. 
Ils ont beaucoup des m œ u r s de ceux-ci . Ils 
habitent les bas-fonds, les buissons bien épais , 
les four rés de roseaux et m ê m e les hautes 
herbes. Ils courent sur le sol, glissent, comme 
des souris, au mi l i eu des lacis les plus se r rés , 
et p é n è t r e n t là où ne peuvent arriver d'autres 
oiseaux; ils font la chasse aux grands insectes, 
Sels que les scolopendres, les scorpions; ils s'at
taquent m ê m e aux lézards , aux serpents ; ils 
pi l lent des nids, et ne semblent déda igne r au
cune proie animale; jamais ils ne touchent aux 
aliments végé taux . Mauvais voiliers, ce n'est 
qu ' à la d e r n i è r e ex t r émi t é qu ' i ls font usage de 
leurs ailes. Ils font entendre des cris assez sin
guliers, sourds comme ceux d'un ventriloque. 
Us nichent dans les buissons, au mi l ieu des 
herbes ou des roseaux; leur n id est recouvert, 
et m u n i de deux ouvertures, l'une pour l ' en t rée , 
l 'autre pour la sortie. Chaque couvée est de trois 
ou cinq œ u f s blancs, que les deux parents cou
vent alternativement. Les jeunes sont des ê t res 
fort singuliers et hideux. 

LES L^UCALS — CENTROPUS 

Die Sporenfûsse, the Lark-heeled Cuckoos. 

Caractères. — Les coucals se distinguent 
dans la famil le des cen t ropod idés par leur plu
mage, en généra l d'un brun r o u g e â t r e ; leur queue 
relativement courte, et leurs ailes surobtuses, fa 
s ixième r é m i g e é tan t la plus longue. 

LE COUCAL I»'EGYPTE - CENTllOl'US AEGYPT1US 

Der Sporenliukuk, the Lark-heeled Cuckoo. 

Caractères.— Le coucal d'Egypte a la tête et la 
nuque noires; le dos et les ailes d'un brun c h â 
ta in , tournant au r o u g e â t r e ; les rectrices noir-
verdâLre, b o r d é e s de blanc; le ventre gris-fauve; 
l 'œil rouge-pourpre; le bec n o i r ; les pattes gris-
brun foncé . Cet oiseau a 38 cent, de long et 45 
cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est de 
15 cent., celle de la queue de 20 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce COUCal 
n'est pas rare dans le nord-est de l ' A f r i q u e ; i l 
est m ê m e t r è s - c o m m u n en Egypte, où i l f r é 
quente presque exclusivement les grandes é t en 

dues de roseaux. A u Soudan, i l habite les four
rés les plus i m p é n é t r a b l e s . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — I l glisse au 
travers des lacis de plantes ép ineuses avec au
tant d 'agi l i té que le ferait un rat. I l grimpe, il 
rampe au mi l ieu des branches, se montre de, 
temps à autre, s'élève à une certaine hauteur 
demeure un instant immobi le sur une branche 
inspectant les environs, puis disparaît de nou
veau dans les buissons, ou en gagne un autre 
en volant lentement, en glissant dans l'air plutôt 
qu'en battant des ailes, ou bien en courant à la 
surface du sol. I l n'a aucune ressemblance,dans 
ses allures, avec le coucou ; i l est tranquille, si
lencieux, se fait peu remarquer, et ne fait rien 
au grand jour . Sa nour r i tu re consiste probable
ment en insectes, surtout en fourmis, dont il 
exhale souvent l 'odeur. 

Comme tous les autres oiseaux de la même 
famil le , les coucals d 'Égypte vivent par paires. 
En voit-on un, on est sûr d'en rencontrer bientôt 
unsecond. Les jeunes seuls sont assez longtemps 
solitaires et errants, peu t - ê t r e vivent-ils ainsi des 
a n n é e s . Je n'ai t rouvé qu'un nid à la fin de 
j u i l l e t ; c 'é ta i t dans le Delta , sur la cime d'un 
o l iv ie r ; i l é ta i t f o r m é presque exclusivement de 
spathes de maïs , et renfermait quatre petits, à 
moi t i é déve loppés : je pus en conserver un 
assez longtemps. Je ne connais pas les œufs de 
cet oiseau. 

Je ne sais quels ennemis le coucal d'Égypte 
peut avoir à redouter. Je n'en ai jamais vu qui 
fussent poursuivis par un oiseau de proie. Les 
buissons ép ineux , où i l a é tabl i sa demeure, sont 
d'ailleurs son meil leur refuge. 

En Égyp le , personne ne songe à chasser le 
coucal; on le regarde avec la m ê m e indifférence 
que les autres oiseaux. Dans l'est de l'Afrique, 
on ne le chasse pas, on l ' épa rgne également, ainsi 
qu 'un de ses c o n g é n è r e s , car leur chair a une 
odeur fé t ide , qu i la rend complè tement im
mangeable. 

C a p t i T i t é . — Je n'ai eu qu 'un coucal d'É
gypte captif, et encore, ne l'ai-je pas conservé 
longtemps. I l est cependant facile à élever, 
comme on peut le voir d ' ap rè s un individu ac
tuellement vivant au Jardin zoologique d'Ams
terdam. On ne lu i donne que de la viande 
crue, et cela l u i suff i t parfaitement. 11 ne peut, 
dans sa cage, montrer toutes ses facultés; 
n é a n m o i n s , i l charme le connaisseur par sa 
tenue, par son agi l i té . A côté de lu i , le cou
cou n'est qu 'un ê t re d e s p k s ennuyeux.. 
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LES GENTROCOCCYX — 

CENTROCOCCYX. 

Die Kriihenfasane, the Crow-Pheasants. 

Caractères. — Les centrococcyx ou corneilles-
faisans, comme les ont a p p e l é s les Anglais , d i f 
f è r e n t des coucals par leur queue plus longue, 
é t a g é e ; par leur plumage où le no i r domine , et 
leurs ailes b run- rouge . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre 
est exclusivement propre aux Indes. 

LE CENTROCOCCYX VERT — CENTROCOCCYX 
VIRIDIS. 

Die Heckenkràhe, the Hedge-Crow. 

Caractères. — Le centrococcyx vert, ou 
corneille des haies des Anglais , a la t ê t e , la nuque, 
les couvertures s u p é r i e u r e s des ailes, la queue, 
le ventre d 'un noi r b r i l l an t ; le dos et les ailes 
d 'un rouge b r u n , avec l ' e x t r é m i t é de ces der
n i è r e s rouge v i f . Les jeunes ont un plumage tout 
d i f f é r e n t . 

D ' a p r è s Swinhoe, le centrococcyx vert change 
trois fois de plumage. A u n an, i l a le dos 
r o u g e â t r e clair , r a y é de no i r , le ventre blanc, 
i r r é g u l i è r e m e n t t a c h e t é de rouge; à deux ans, le 
dos est b r u n , avec les tiges des ailes d'une teinte 
ocre ; la queue est n o i r - v e r d â t r e , plus ou moins 
t a c h e t é e de r o u g e â t r e ; les r é m i g e s sont rou-
g e â l r e s , plus ou moins b o r d é e s de b r u n ; le 
ventre est j aune de c u i r , r ayé et t a c h e t é de brun ; 
les tiges des plumes sont plus claires que les 
barbes. A trois ans, enf in , l'oiseau r e v ê t son 
p lumage déf in i t i f . L 'œi l est rouge, le bec no i r , 
les pattes sont couleur de p lomb. Le centrococ
cyx vert a 15 pouces de long ; la longueur de 
l 'aile est de 6 pouces et demi , celle de la queue 
de 8 pouces (mesure anglaise). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' a i r e de dis
persion du centrococcyx vert est t r è s - é t e n d u e 
en Asie. On le t rouve dans toutes les Indes, de
puis les montagnes d u Rhat et l 'Himalaya j u s 
q u ' à la cô t e orientale, à Malacca, dans le Sud 
de la Chine, à Sumatra , à Java, à Formose, 
etc. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u x Indes, 
le centrococcyx habite les jung les ; à Java, i l 
v i t dans les va l lées des basses montagnes, cou
vertes de buissons é p a i s et d'une m é d i o c r e éléva
t i on , sur tout dans ies f o u r r é s de roseaux; à 
Formose , on le t rouve dans des f o r ê t s , dont les 

arbres sont r e l i é s les uns aux autres par un lacis 
de lianes inextricables. 

A u d i re de Bernstein, cet oiseau v i t silencieux 
et c a c h é , d 'ordinai re à une faible hauteur du 
sol ; de temps à autre, i l t r ah i t sa p r é s e n c e par 
un c r i , q u i ressemble à celui du coucou, et qu i 
l u i a valu son n o m malais de dudut. D ' a p r è s 
T y t l e r , i l fe ra i t entendre d i f f é ren t s c r i s : les uns 

j ressembleraient à l 'aboiement du renard du 
i Bengale ; d'autres peuvent se rendre par glouk 

glouk-gougoug et par gougour. Ce n'est que con
t r a in t q u ' i l qui t te les buissons q u ' i l habite, et 
lorsqu 'un danger le menace, i l f u i t plus souvent 
en courant qu'en volant. Est-i l surpris brusque
ment , i l s'envole à une faible hauteur, et en 
l igne directe, jusque vers le premier buisson, 
battant des ailes, la queue é t a l ée et u n peu 
p e n c h é e en bas. I l cherche tou jours à se ca
cher le plus vite possible au m i l i e u des brous
sailles. 

« J'ai souvent d é c o u v e r t le n i d du centrococ
cyx vert, d i t Bernstein. I l se trouve tou jours dans 
un buisson t r è s - épa i s , à une faible distance d u 
sol, sur quelque vieille souche, sur des chaumes 
b r i s é s et r e c o u r b é s , ou entre les branches. Tous' 
ceux que j ' a i vus é t a i e n t faits de feuil les d'alang- 1 

alang, g r o s s i è r e m e n t e n t r e l a c é e s , si bien qu'en 1 

enlevant le n id , les diverses parties s'en s épa 
raient et q u ' i l é t a i t bien d i f f i c i l e de l u i conserver 
sa fo rme p r i m i t i v e . Dans quelques-uns, j ' a i ren
c o n t r é quelques feuilles s è c h e s fo rman t une cou
che sur laquelle reposaient des œ u f s d 'un blanc 
mat, à surface c r é t a c é e ; ils é t a i e n t au nombre 
de deux ou trois , et dans des condit ions telles 
que j ' e n pus conclure avec s é c u r i t é que l'oiseau 
n'en pondait pas davantage. Dans certains nids, 
outre deux œ u f s de volume o rd ina i r e , j ' en 
t rouvai un t r o i s i è m e notablement plus peti t . 
Pendant le j o u r , je n'ai jamais vu couver que 
le m â l e ; je n'ai pas pu observer quelle part 
les femelles prenaient à l ' incubat ion , n i à quel 
moment elles couvaient. 

« Les jeunes ont un aspect t r è s - s i n g u l i e r . 
Leur peau est noire ; ils ont la t ê t e et le dos cou
verts de poils raides, ou p l u t ô t de plumes 
soyeuses. L a langue est rouge-orange f o n c é , 
avec la pointe f ranchement noire. Je fus for t 
surpris quand je t rouvai pour la p r e m i è r e fois 
ces jeunes ê t r e s noirs , ouvrant le bec et t i rant 
leur langue. Swinhoe, qui a élevé de ces petits 
oiseaux, nous apprend qu' i ls sont aussi vo-
races que les jeunes coucous, mais qu 'on n'a 
aucune peine à leur t rouver une nourr i tu re 
convenable. 
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L E S P O L O P H I L E S — POLOPHILUS. 

Die Fasanensporenknkuke. 

Caractères. — Les polophiles, connus aussi 
par les Anglais qu i habitent l 'Australie sous le 
nom vulgaire de coucous-faisans éperonnés, sont 
essentiellement carac té r i sés par leur grande 
taille ; leur bec court , épa i s , for tement i n 
c l iné . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les polû-
philes sont propres à l 'Aust ra l ie . 

LE POLOPHILE FAISAN — POLOPHILUS 
PHASIANUS. 

Der Fasanenkukuk, the Pheasant-Cuckoo. 

Caractères.— Le polophile faisan, ou coucou-
faisan (fig. 50),est noir f o n c é ; i l a les couvertures 
des ailes brun fauve et n o i r , chaque plume 
ayant sur la tige une raie claire ; le bas du dos 
vert f o n c é , t a c h e t é de noir ; les ailes d'un brun 
c h â t a i n , avec deux raies noires; les plumes de 
la queue b r u n f o n c é , à reflets v c r d â t r e s , fine-
nement t a c h e t é e s de rouge et de b run clair , 
avec l ' ex t r émi t é blanche, sauf sur les deux m é 
dianes; l 'œil rouge, le bec noir ; les pattes d'un 

noir de p lomb. Les jeunes ont le dos brun-rou-
geâ t re , le ventre gris-fauve, et ils sont tachetés 
comme les adultes. Cet oiseau a 66 cent, de long ; 
la longueur de l'aile est de 28 cent., celle de la 
queue de 39. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Gould nous 
a fai t c o n n a î t r e le genre de vie du polophile 
faisan. On le trouve dans les marécages couverts 
de buissons, d'herbes et de roseaux; i l se tient 
presque exclusivement à terre, où i l court avec 
une grande r a p i d i t é . Ce n'est qu ' à la dernière 
ex t r émi t é q u ' i l se r é fug ie sur les arbres. Il se 
pose d'abord sur une basse branche, d'où il 
s 'élève par sauts successifs, jusqu'au haut de 
la cime. Ce n'est que de là qu ' i l reprend son vol, 
pour gagner lentement un autre arbre. 

Son n id se trouve au mi l ieu d'une touffe 
d'herbes. I l est t r ès -g rand , f o r m é d'herbes sèches, 
b o m b é s u p é r i e u r e m e n t , et muni de deux ou
vertures par lesquelles la femelle qui couve sort 
la tê te et la queue. Parfois, on trouve ce nid 
sous les feuilles d 'un pundanus, mais bien moins 
souvent qu'au mi l i eu des herbes. Les œufs, au 
nombre de quatre ou c inq par couvée, sont ar
rondis, à grain grossier, de couleur blanc sale, 
et parfois rayés de b r u n . 

L E S C A P 1 T O N I D Ë S — CAP1TONES. 

Die BartvôgeL 

C a r a c t è r e s . — Les cap i ton idés , ou oiseaux 
barbus, ont le bec de longueur moyenne, épais , 
presque conique, s i l lonné l a t é r a l emen t , large à la 
base, qui est e n t o u r é e de poi l rigides, c o m p r i m é 
vers la poin te ; les pattes courtes, mais fortes, 
pa r i d ig i t é e s ; des ailes de longueur moyenne ou 
courtes et arrondies; une queue, g é n é r a l e m e n t 
courte et t r o n q u é e à angle droi t , ou longue et ar
rondie ; un plumage mou, solide,vivement coloré . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famil le 
habite les c o n t r é e s tropicales des deux cont i 
nents, mais elle est r ep ré sen t ée dans chaque par
tie du monde par des genres d i f f é ren t s . Elle est 
exclusivement propre à l 'Af r ique et à l 'As ie ; au
cun de ses membres n'a encore é té r e n c o n t r é en 
Australie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les CapitO-
nidés sont g é n é r a l e m e n t des oiseaux vifs et gais; 
jamais ils ne font preuve de l'insouciance stu-
pide de quelques-unes des familles p r é c é d e n t e s . 
Ils sont sociables et se r éun i s sen t souvent en pe

tites bandes, qui ont une vie commune. Ils chas
sent les insectes dont ils se nourrissent dans la 
cime des arbres ou au mi l i eu des buissons; ra
rement, ils attendent qu un insecte passe à leur 
po r t ée pour le poursuivre. Us parcourent dans 
leur j o u r n é e une é t e n d u e de forê t plus ou moins 
c o n s i d é r a b l e . Outre les insectes, ils mangent en
core des baies et des f ru i t s de diverses sortes.Us 
ne paraissent pas avoir des habitudes terrestres, 
du moins n'ai-je jamais observé une seule espèce 
africaine à terre. Us grimpent assez adroite
men t ; leur vol est rapide, mais peu étendu, et 
ils battent fortement des ailes en volant. Pres
que tous ont une voix for te , p e r ç a n t e ; et chez 
certaines e spèces , les individus réun is en société 
e x é c u t e n t m ê m e des sortes de concerts. 

L 'homme semble ne leur inspirer aucune 
crainte ; ils paraissent avoir conscience de la 
sécur i t é qu'i ls trouvent dans la cime des arbres 
touffus, et savoir combien i l est diff ici le de lesy 
d é c o u v r i r . Ceux cependant qu i , pour chanter, 
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Fig. 51. Le Trachyphone perlé. 

se mettent à d é c o u v e r t , f on t preuve d'une cer
taine prudence. 

Ce que l ' on c o n n a î t de leur mode de reproduc
t ion se r é d u i t à peu de chose : on sait n é a n m o i n s 
qu' i ls n ichent dans des troncs d'arbres creux, 
dans des cav i t és p r a t i q u é e s en terre , et que leurs 
œ u f s sont blancs. 

LES TRACHYPHONES — 

TBACHYPHOM. 

Die Schmuckbartvôgel. 

Caractères.—Les trachyphones ont le bec 
ef f i lé , de longueur moyenne, à a r ê t e dorsale l é 
g è r e m e n t b o m b é e , à pointe c o m p r i m é e ; des 
tarses é levés , et plus longs que le .doigt m é 
dian ; des ailes assez longues, la q u a t r i è m e r é 
mige é t a n t la plus grande; la queue assez grande 
et arrondie . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre ap
par t ien t à la faune af r ica ine . 

LE TRACHYPHONE PERLÉ — TRACHYPHONUS 
MARGARITATUS. 

Der Perlvogel, the Pearl-Bird. 

Caractères. — Le trachyphone perlé (fig. 51) 
a le dos brun-terre-d 'Ombre, p e r l é et r ayé de 
b lanc; le ventre jaune b r i l l an t ; la po i t r ine mar
q u é e de r o u g e â t r e ; le f r o n t et le sommet de la 
t ê t e noi rs ; la gorge t a c h é e de noi r chez le m â l e 
et la poi t r ine o r n é e d 'un col l ier f o r m é de petites 
taches de m ê m e couleur ; le c roupion r o u g e - é c a r -
late f o n c é ; l 'œil rouge f o n c é ; le bec rouge c la i r ; 
les pattes gris-de-plomb. Cet oiseau a 20cent, de 
l o n g ; la longueur de l 'ai le est de 10 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t rachy
phone pe r l é n'est pas rare dans toutes les parties 
du nord-est de l ' A f r i q u e que j ' a i parcourues , au 
sud du 17° de la t i tude nord , dans les j a rd ins et 
dans les fo rê t s du Sennaar. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C e t oiseau 
n ' é c h a p p e pas aux yeux du voyageur, car i l fai t 
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tou t ce qu ' i l faut pour se faire remarquer. C'est 
lui qui anime les jardins a u p r è s des villages et 
les forêts des steppes. D'ordinaire, on le rencontre 
par paires; après la saison des amours, par pe
tites bandes. Jamais i l ne se cache, comme le 
font les autres cap i ton idés de l ' A f r i q u e ; à cer
taines heures surtout, i l se montre à découver t . 
Le mat in et le soir, i l se perche sur quelque haute 
branche. C'est de là que le mâle et la femelle 
réun is commencent un chant t rès -par t icu l ie r» 
que je rends par : goukgouk, girre, goukgouk, et 
Hartmann par tiour tiour. Les deux voix se con
fondant, i l en r é su l t e un chant où les notes se 
m ê l e n t si bien qu'on ne peut plus les distinguer, 
et produisent un bourdonnement, comme le d i t 
avec raison Hartmann. Ce chant, rapporte cet 
auteur, est un des plus singuliers et un des plus 
ca r ac t é r i s t i ques que l 'on entende dans ces con
t r é e s . I l est surtout divertissant par l 'ardeur avec 
laquelle i l est l ancé , et qui fa i t paitager à l 'ob
servateur les sentiments de l'oiseau. Celui-ci, 
d'ailleurs, n'aime guè re à ê t re épié par des blancs. 
I l se tait et s'enfuit, dès qu 'un E u r o p é e n s'ap
proche. I l n'est donc pas p réc i sémen t facile d'ob
server ses allures. 

Du reste, le trachyphone per lé v i t comme les 
autres c a p i t o n i d é s . I l se meut lentement dans la 
cime des arbres, chassant les insectes, mangeant 
des f ru i t s , cueillant des graines. I l grimpe m a l ; 
ne vole jamais loin ; exécu te son vol t an tô t en 
planant, t a n t ô t en battant des ailes ; aime le re
pos, et demeure avec t énac i t é à l 'endroit q u ' i l a 
une fois choisi. Cependant, i l pousse ses excur
sions plus loin que ne le font les autres oiseaux 
de cette famil le . 

Heuglin a déc r i t le nid de cette espèce dans les 
termes suivants : « Le 20 septembre, je trouvai 
un n id de trachyphone per lé , dans la rive argi
l e u s e , e s c a r p é e , d un torrent delasaison des pluies, 
conduisant à l 'Ain-Saba. I l é ta i t à environ hu i t 
ou neuf pieds au-dessus du fond du l i t . Un trou 
circulaire, de près de deux pouces de d i a m è t r e , 
donnait e n t r é e à un couloir un peu incl iné vers 
le haut, et qu i s'ouvrait à environ deux pouces 
de là, dans la paroi d'une cavité plus grande, ar
rondie, d i r igée en bas, et sépa rée du conduit par 
une sorte de petite paroi. Dans l ' i n t é r i eu r , sur la 
terre nue, étai t un œuf , f r a î c h e m e n t pondu, de 
grandeur moyenne, relativement à la taille de 
l'oiseau, ovoïde, assez obtus à ses deux bouts, 
blanc, à reflets roses, à coquille t rès - f ine et l u i 
sante. Le 8 octobre, je trouvai, dans un endroit 
analogue, un n id avec quatre œufs en voie de dé -
veloppement. Ce nid ressemblait fout à fait au 

premier, les œ u f s seulement reposaient sur une 
: couche de graines de malvacées . Je ne sais si 

c'est le trachyphone l u i - m ê m e qu i creuse son 
I n id . » 
! 

LES XANTHOLÈMES—XANTHOLJEMA. 

Die Goldbartvôgel. 

Caractères. — Les xantholsmes ont un bec 
j court, évidé l a t é r a l e m e n t ; les ailes assez poin-
1 tues, à t ro i s i ème , q u a t r i è m e et c inquième rémi

ges les plus longues; la queue courte, presque 
t r o n q u é e à angle droi t . 

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

LE XANTHOLÈME INDIEN — XANTHOLËMA 
INDICA. 

Der Goldbartvôgel. 

Caractères. — Le xantholème indien a le dos 
| vert, le ventre j a u n â t r e ou blanc-verdâlre; les 

plumes du dos et les couvertures supérieures 
de l'aile bordées de j a u n â t r e , celles de la poi
trine rayées longitudinalement de verdâtre; le 
f ron t et une tache à la rég ion de la gorge, d'un 
rouge -éca r l a t e br i l l an t , cette dernière étant bor
dée i n f é r i e u r e m e n t d'un l iséré jaune-doré; une 
bande qui entoure l 'occiput, une autre qui tra
verse la poi tr ine, une t ro i s i ème au voisinage du 
bec, noires; l 'œil b run f o n c é ; le bec noir;les 
pattes rouge-de-corail . Cet oiseau a 40 cent, de 
long et 28 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile 
est de 9 cent., celle de la queue de 4. 

Une var ié té jaune, dont on a voulu faire une 
espèce , est assez f r é q u e n t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le xanlho-
lème indien habite, au dire de Jerdon, toute 
l ' Inde, Ceylan et les îles de la Malaisie; maison 
ne le trouve n i dans l 'Himalaya, ni au Pun-
jab. 

M i ru r s , hab i tudes et r é g i m e . — I l est Com
mun partout où i l y a des arbres; i l habite les 
hautes futaies , les b r u y è r e s , les jardins, les 
promenades ; i l n'est nullement craintif , s'avance 
tout p rès des maisons et souvent m ê m e vient se 
poser sur les toits ou les murs. Quelques natu
ralistes veulent l 'avoir vu grimper à la façon du 
pic ; mais Jerdon assure n'avoir jamais été témoin 
de ce fai t et le met fortement en doute. Son cri 
est fo r t : on peut le rendre par douk douk. I l le fait 
g é n é r a l e m e n t entendre lorsqu ' i l est perché au 
haut d'un arbre. A chaque syllabe, i l incline la-
t ê t e , alternativement à droite et à gauche. Ce-
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mouvement et ce c r i l u i ont valu le n o m de réta
meur, sous lequel le connaissent les E u r o p é e n s 
et les Indiens. Sundewal d i t q u ' u n x a n t h o l è m e 
lance tou jours la m ê m e note, mais q u ' i l n'en a à 
peu p r è s jamais r e n c o n t r é deux qu i fassent en
tendre les m ê m e s sons ; si b ien que, quand p l u 
sieurs de ces oiseaux sont r é u n i s , i ls produisent 
un concert qu i n'est pas d é s a g r é a b l e . 

Le x a n t h o l è m e indien se n o u r r i t de f ru i t s et 
d'insectes; un ind iv idu captif , qu'observa B l y t h , 
laissait les al iments fournis par le r è g n e an imal , 
quand on l u i p r é s e n t a i t des f r u i t s . 

11 niche dans des troncs d'arbres creux. Cha
que c o u v é e est ord ina i rement de deux œ u f s 
blancs. I l est probable que le n id sert pendant 
plusieurs a n n é e s . 

LES TÉTRAGONOPS— TETRAGONOPS. 

Die Tukanbanvôgel. 

Caractères. — Ce genre, qui forme la transi
t i o n des c a p i t o n i d é s aux r a m p h a s l i d é s , est carac
t é r i sé par un bec vigoureux, q u a d r i l a t è r e à la 
racine, à mandibule i n f é r i e u r e b i f u r q u é e et re
cevant la pointe de la mandibule s u p é r i e u r e en
tre les deux branches r é s u l t a n t de sa b i furca

t i o n ; des ailes de longueur moyenne; une queue 
moyenne, fo r tement conique . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'un ique re
p r é s e n t a n t de ce genre appart ient à l ' A m é r i q u e . 

LE TÉTRAGONOPS TOUCAN — TETRAGONOPS 
RAMPH AST1N US. 

Der Tukanbartvogel. 

Caractères. — Cet oiseau, récemment décou
ver t , a u n plumage t r è s - b i g a r r é . La t ê t e , une 
bande à la nuque, les couvertures de l 'aile et la 
queue sont noirs ; le haut du dos est g r i s -b run , 
le bas j a u n â t r e ; une tache t r iangula i re blanche 
existe de chaque cô té du cou ; la gorge est grise, 
l im i t ée i n f é r i e u r e m e n t par une bande d 'un rouge 
éca r l a t e ; les flancs ont la couleur de la gorge, et la 
poi t r ine est rouge de feu . L ' œ i l est j a u n â t r e ; le 
bec jaune à sa base, noir à la pointe ; les pattes 
sont gris f o n c é . Cet oiseau a23 cent, de l o n g ; la 
longueur de l 'aile est de 11 cent., celle de la 
queue de 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t é t r a g o -
nops toucan habite l 'Equateur. 

M œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . —• NOUS ne 
connaissons encore r ien de son genre de vie, n i 
en l ibe r t é n i en cap t i v i t é . 

L E S R A M P H A S T I D E S — RAMPH ASTI. 

Die Tukcuis, die Pfefferfresser, the Tukans. 

« A u Brés i l , d i t Burmeister , i l n'existe aucun 
groupe d 'animaux, mieux d é f i n i , mieux carac
t é r i s é , à p r e m i è r e vue, que celui des Ramphasti-
d é s . On a des raisons pour mettre les perroquets 
en p a r a l l è l e avec les singes; on en a autant 
pour placer les r a m p h a s t i d é s en regard des pa
resseux, et cette vue concorde avec la disper
sion g é o g r a p h i q u e de ces deux types animaux. 
Les r a m p h a s t i d é s n 'habi tent que la zone t r o p i 
cale de l ' A m é r i q u e , mais, en leur q u a l i t é d 'o i 
seaux, i ls se mon t ren t encore au de là de celte l i 
m i te . On les t rouve au Mexique e t à Buenos-Ayres, 
là où on ne rencontre plus de paresseux ; ils ha
bi tent le versant occidental des Cord i l l è re s , où 
les paresseux ne vont po in t . On ne les t rouve 
jamais à plus de 5,000 pieds au-dessus du niveau 
de la m e r ; toutes leurs allures ne sont pas aussi 
lentes que celles des paresseux ; ils sont oiseaux 
en effet, et, comme tels, ils doivent ê t r e vifs ; 
mais ils sont stupides, d o u é s de sens obtus, 
à un moindre d e g r é cependant que les pares
seux. » 

Je dois avouer que j e ne comprends pas le 
pa ra l l è l e é t ab l i par cet i n g é n i e u x auteur; le 
genre de vie des r a m p h a s t i d é s , autant du moins 
que je le connais, ne se p r ê t e nul lement à une 
pareille comparaison. A u c u n autre observateur 
ne r e c o n n a î t à ces oiseaux des sens obtus ; aucun 
n'a t r o u v é chez eux quelque chose qu i rappelle les 
paresseux. On vante tout au contrai re leur p r u 
dence, leur v i v a c i t é , leurs habitudes plaisantes. 
Cependant, je dois me r é c u s e r . Burmeis ter a 
obse rvé les r a m p h a s t i d é s dans leurs f o r ê t s nata
les ; je n'en ai vu que quelques-uns, et encore 
é ta i en t - i l s en cage. 

C a r a c t è r e s . — Les r a m p h a s t i d é s sont carac
tér isés par u n bec conique, grand, r e c o u r b é , 
plus ou moins c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , aussi 
large que la tê te à la base, presque aussi long 
que le t ronc, recouvert d'une mince couche cor
n é e , sans dents n i crochet à l ' e x t r é m i t é , mais 
p r é s e n t a n t quelques é c h a n c r u r e s accidentelles 
sur les bords tranchants des mandibules . Des na
rines s'ouvrant en haut , i m m é d i a t e m e n t en avant 
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du f ron t , de chaque côté du dos du bec et cachées 
par les plumes de la t ê t e ; le tour de l 'œil , les 
joues, les lorums, c o m p l è t e m e n t nus, d é p o u r 
vus m ê m e de plumes soyeuses ; les paup iè re s 
déga rn i e s de cils, c a r ac t è r e qu'ils partagent avec 
les ps i t t ac idés . 

« Le plumage, di t Burmeister, est riche, sans 
ê t r e t r è s - a b o n d a n t : i l est f o r m é de plumes peu 
nombreuses, molles, l âches , larges, arrondies et 
assez courtes. Les ailes sont arrondies, et ne 
dépassen t pas la naissance de la queue ; les r é 
miges secondaires, larges, grandes et longues, 
recouvrent presque c o m p l è t e m e n t les r émiges 
primaires, qui sont beaucoup plus petites et 
moins é t e n d u e s ; la p r e m i è r e r émige est fo r t 
courte, la seconde l'est moins, la q u a t r i è m e est 
ordinairement la plus longue ; elle surpasse ce
pendant de peu la t ro i s i ème et la c i n q u i è m e ; 
celle-ci fa i t de m ê m e à l ' égard de la s ix ième. La 
queue est grande, large, souvent longue, coni
que, pointue, é t agée . Elle est f o r m é e de dix pen
nes. Les pattes sont grandes et fortes, mais non 
musculeuses ; les tarses sont assez longs, minces, 
recouverts en avant et en a r r i è re d 'écai l lés tubu-
laires, g é n é r a l e m e n t au nombre de sept. Au-des
sus des articulations des phalanges se trouvent 
deux écai l les , une seule recouvre la phalange ; 
la face plantaire des doigts est verruqueuse ; les 
ongles sont longs, t r è s - r ecourbés , sans ê t re t rès-
vigoureux ; les deux a n t é r i e u r s sont un peu plus 
grands que le pos té r i eur ; ils p r é s e n t e n t un re
bord t r è s - sa i l l an t à leur bord interne. 

« On conna î t les ca rac t è re s ess ntiels de leur 
structure interne. Leur bec, si grand et si lourd 
en apparence, est creux, rempl i par un ré seau 
osseux, spongieux, à grandes cellules, dans 
lesquelles l 'air arrive par les fosses nasales, celles-
c i , r ep résen tées par des conduits c o n t o u r n é s en 
S, descendant depuis le f ron t jusque dans le 
pharynx. La langue a l'aspect d 'un ruban é t ro i t , 
c o r n é , d é c h i q u e t é sur les bords, et peut ê t re 
c o m p a r é e à une feuil le de g r a m i n é e ; elle est 
e n t i è r e m e n t d é p o u r v u e de muscles. I l n 'y a pas 
de j abo t ; la tunique musculeuse de l'estomac 
est épaisse . Le foie a deux lobes. I l n'y a n i vési
cule bi l ia i re , n i c œ c u m s . 

« Dans le squelette, les os du c r âne , du cou, 
du t ronc, du bassin, les h u m é r u s sont seuls pneu
matiques. Les f é m u r s , les os de la jambe et du 
pied, ceux de l'avant-bras et de la main renfer
ment de la moelle. I l y a douze ve r t èb re s cervi
cales, sept à hu i t dorsales, hu i t caudales. Le 
sternum n'a pas u n bien grand d é v e l o p p e m e n t ; 
i l est é largi en a r r i è r e , et m u n i de chaque côté 

de deux apophyses inégales . Le b r éche t est peu 
saillant, sans prolongement a n t é r i e u r , et pré-
sente une art iculat ion toute par t icul ière avec les 
deux branches de la fourchette, qui sont indé
pendantes l 'une de l 'autre. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les ram
phas t idés habitent les forê ts vierges de l'Améri
que m é r i d i o n a l e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Burmeister 
assure que personne n'a aussi bien décrit les 
m œ u r s des r a m p h a s t i d é s que le prince de Wied1 

aussi allons-nous l u i emprunter ce qu'il en 
d i t : 

« Sonnini et d'Azara nous ont donné une 
histoire t rès-exacte de ces singuliers oiseaux, 
Les descriptions de ces deux auteurs s'accordent 
en généra l ; chacun, cependant, note quelques 
pa r t i cu la r i t é s spécia les , d i f férentes , mais cela 
n ' en lève r ien au m é r i t e n i à l'exactitude de leurs 
réci ts . 

« Dans les fo rê t s vierges du Brésil, les ram
phas t idés sont, avec les perroquets, les oiseaux 
les plus communs. En hiver, on en tue partout 
des q u a n t i t é s cons idérab les pour les manger. Ils 
offrent plus d ' i n t é rê t encore pour l'étranger que 
pour l ' ind igène , qui est h a b i t u é à leurs formes 
s ingu l i è res , a leur plumage écla tant . 

«Ces oiseaux sont t r è s - n o m b r e u x dans les fo
rê t s du Brésil ; cela est certain, mais ce qui ne 
l'est pas moins, c'est q u ' i l est for t difficile, com
me le fai t t rès-bien remarquer Sonnini, de pou
voir é tud ie r à fond leur genre de vie, et surtout 
leur mode de reproduct ion. Les Brésiliens m'ont 
assuré qu'ils pondaient deux œufs dans des troncs 
d'arbres creux. Cela est probable : la plupartdes 
oiseaux de ce pays ne pondent d'ailleurs que 
deux œ u f s . 

« Le r é g i m e des r a m p h a s t i d é s a été longtemps 
inconnu. D'Azara dit qu'ils pillent les nids des 
oiseaux ; je ne peux aff i rmer le contraire, je 
d i ra i toutefois que dans l'estomac de ceux que 
j ' a i ouverts, je n'ai t r o u v é que des fruits, des 
graines et d'autres substances analogues. Us 
causent de grands dégâ t s dans les plantations, en 
venant manger les bananes et les goyaves. En 
capt ivi té , ils sont omnivores. J'ai vu un de ces 
oiseaux d é v o r e r avec avidi té de la viande, dupiron 
(bouillie faite avec de la farine de manioc et dn 
boui l lon de viande), des f ru i t s de diverses espè
ces. I l faut encore citer une observation de 
H u m b o l d t : l ' i l lus t re naturaliste a vu ces oiseaux 
manger du poisson. Je n 'ai jamais remarqué q"e 

ces oiseaux l a n ç a s s e n t leur nourri ture en Uir» 
avant de l'avaler. Les sauvages assurent qu e n 
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r ig . 52. Le Ptéroglosse aracari (p. 202). 

l i b e r t é , ils ne se nourr isent que de f r u i t s . Peut-
ê t r e aussi mangent-ils d'autres substances, en 
tan t d u moins qu ' i ls peuvent les prendre avec 
u n bec aussi fa ible que le leur . 

« Ils sont curieux comme les corneil les, dont 
ils paraissent avoir le r é g i m e ; ils poursuivent en 
c o m m u n les oiseaux de proie, et se r é u n i s s e n t 
en grand nombre pour harceler leurs ennemis. 
Je ne puis d i re qu ' i l s volent l o u r d e m e n t : l'as
sertion contraire de Sonnin i se rapporte sans 
doute au toco, que j e n 'a i jamais vu voler. Le 
toucana (Ramphastus Temminckn) vole haut , l o i n , 
en d é c r i v a n t une l igne l é g è r e m e n t o n d u l é e , sans 
fa i re des efforts extraordinaires , et sans avoir 
une tenue d i f f é r e n t e de celle des autres o i 
seaux. Les r a m p h a s t i d é s , en volant, é t e n d e n t ho
r izontalement le cou et le bec, et n 'ont par consé 
quent pas la t ê t e r e n t r é e entre les é p a u l e s , com
me l'avance Le Va i l l an t . W a t e r l o n se t rompe 

HREUM. 

é g a l e m e n t , quand i l avance que le poids d u bec, 
t rop l ou rd pour les forces de l 'oiseau, e n t r a î n e 
cet organe vers la t e r r e ; bien souvent, au contra i 
re, j ' a i a d m i r é la l é g è r e t é et la r a p i d i t é avec la
quel le ces oiseaux se joua ien t dans l ' a i r au-des
sus des arbres, pour d i s p a r a î t r e b i e n t ô t au m i l i e u 
du feui l lage . Le toco f a i t - i l excep t ion ? J'en dou
te ; son bec est si l ége r , q u ' i l ne do i t pas ê t r e 
plus l ou rd à porter que ne l'est pour le pic son 
bec cour t . 

« Le c r i varie suivant les e s p è c e s . D'Azara 
note par rack, ce lu i q u ' i l a entendu : ce doi t ê t r e 
le c r i d u toco. Les autres e s p è c e s que j ' a i é t u 
d iées en avaient un tout d i f f é r e n t . » 

Usages et p r o d u i t s . — « Les i n d i g è n e s de l ' A 
m é r i q u e confect ionnent des parures avec les 
belles plumes de ces oiseaux ; ils emploient sur
tout à cet usage la po i t r ine , dont la couleur est 
orange. » 

I V - 337 
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L E S P T É R O G L O S S E S — 

PTEROGLOSSUS. 

Die Arassaris, the Arassaries. 

Caractères. — Les pléroglosses ont le bec 
relativement peti t , a l longé , a r rondi , m é d i o c r e 
ment c o m p r i m é vers la pointe , à peine aussi 
haut que la tê te à sa base, à bords tranchants 
des mandibules plus ou moins échanc ré s ; des 
narines ouvertes dans un sillon du bec, des 
deux côtés de la c r ê t e f ronta le , qu i est apla
tie ; des ailes courtes, assez pointues, sub-a iguës , 
la t r o i s i ème penne é t a n t la plus longue ; une 
queue longue, conique, pointue, é t agée . Le p lu
mage est o rné de couleurs vives: le vert et le 
jaune y p r é d o m i n e n t . Souvent la femelle diffère 
du m â l e par son plumage. 

LE PTÉROGLOSSE ARACARI — PTEROGLOSSUS 
ARACÀRl. 

Der Arassari, the Arassary. 

Caractères.— L'aracari ou arassari des Bré
siliens (fig. 52), est une des espèces les plus com
munes. I l a les parties s u p é r i e u r e s d'un vert 
foncé , à écla t m é t a l l i q u e ; la tête et le cou noirs ; 
les joues d'un brun-violet f o n c é , à reflets ; la poi 
t r ine et le ventre d 'un vert-jaune c l a i r ; une 
bande qu i occupe le mi l i eu du ventre et le crou
pion rouge; la queue d'un vert noir à la face su
p é r i e u r e , d 'un gris vert à la face i n f é r i e u r e ; 
l 'œil b run , e n t o u r é d'une place nue d'un noir ar
doise; la mandibule s u p é r i e u r e d'un blanc j a u 
n â t r e , sauf l ' a rê te qui est noire, ainsi que l'angle 
de la bouche et la mandibule i n f é r i e u r e , cette 
d e r n i è r e é t an t b o r d é e de blanc vers sa base; les 
pattes d'un gris ve rdâ t r e . Cet oiseau a 47 cent. 
de long; la longueur de l 'aile est de 16 cent., 
celle de la queue de 18. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — ((L'aracari, d i t 
le prince de W i e d , habite dans toutes les fo rê t s 
vierges du Rrési l que j ' a i parcourues; i l y est 
commun, et y vi t à la f açon des toucans. On le 
vo i t souvent p e r c h é à l ' ex t r émi t é d'une branche 
s è c h e , à la cime d'un arbre élevé, poussant de 
temps à autre son cr i bref, dissyllabique, qu'on 
peut rendre par : Jwulikkoulik.il vi t par paires, et, 
hors l ' époque des amours, par petites bandes, 
qu i parcourent la c o n t r é e jusqu'au printemps. 
Pendant la saison f ro ide , surtout au moment de 
la m a t u r i t é de la plupart des f ru i t s , i l quit te sou
vent les fo rê t s , arrive près de la cô te , dans le 

voisinage des plantations. On en tue beaucoup à 
ce moment . La chair des aracaris est bonne, 
grasse à cette saison. Leur vol est ondulé et sac
cadé , comme celui des toucans; i l n'exige pas 
de f r é q u e n t s coups d'ailes. Une fois au repos, ils 
hochent la queue, comme le font les pies. Ils 
nichent dans des troncs d'arbres creux, et pon
dent deux œuf s par couvée . Us se rassemblent au
tour des rapaces, des hiboux principalement,pour 
les harceler. » 

« Cette espèce , di t Schomburgk,est assez com
mune dans la Guyane anglaise. On rencontre les 
aracaris dans les fo rê t s , par paires ou par petites 
bandes, pe r chés sur des arbres dont les fruits sont 
m û r s ; la recherche de la nourri ture semble le 
m o t i f de leur r é u n i o n sur un m ê m e point; car 
ils se s é p a r e n t par paires, dès qu'ils s'envolent. 
Us ne se nourrissent que de frui ts . » 

Burmeister est d 'un avis contraire. « Ils ne 
mangent pas seulement des f ru i t s , dit-il, mais 
encore des insectes, et m ê m e des coléoptères de 
forte tai l le . » Cela me pa ra î t le plus vraisemblable. 

Ce dernier auteur donne, dans le récit de son 
voyage, une description courte mais saisissanle 
des allures de ces oiseaux. « Une famille d'ara-

| caris é ta i t é tab l ie à la cime d'un arbre très-grand, 
et é ta i t o c c u p é e à en cuei l l i r les f ru i t s : toute la 

| bande manifestait son contentement par des ca-
quetages. Je croyais rencontrer des perroquet-, 
et je m ' é t o n n a i s dé jà de ne pas les voir s'envoler 
en poussant de grands cris. Leurs allures, en ef
fet, é t a ien t tout à fait celles des perroquets, avec 
moins de prudence seulement. Us étaient toutà 
leur ouvrage, s'appelaient de temps à autre, et 
se laissaient observer à loisir . On ne saurait nier 

i qu'i ls n'aient une certaine ressemblance avec 
, les perroquets; comme ceux-ci, ils vivent par 

paires, ou par petites bandes; ils s'abattenten-
| semble sur un arbre, en mangent les fruits et 

s'envolent quand on les effraye, chaque paire 
t i rant de son cô t é . » 

Bâtes dit d'une autre espèce du même genre, 
qu ' i l ne l 'a jamais vue se r é u n i r avec ses sem
blables sur un arbre f ru i t i e r , mais qu ' i l l'a tou
jours r e n c o n t r é e , voyageant par bandes, sautant 
de branche en branche, se cachant dans le feuil
lage, sur des arbres peu é levés . « A ma connais
sance, a jou t e - t - i l , l 'aracari ne pousse pas un cri 
glapissant comme celui du toucan; une espèce 
coasse comme la grenoui l le . » 

Le m ê m e auteur rend compte d'un fait sin
gulier dont ces oiseaux l 'ont rendu témoin. 
« J'avais t i r é , d i t - i l , un aracari perché sur un 
arbre é levé , dans un sombre ravin . I l n'était q^ 

http://Jwulikkoulik.il
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b lessé et c r ia i t de toutes ses forces au momen t 
o ù j ' a l l a i s le prendre. A u m ê m e instant , t ou t le 
rav in s'anima comme par enchantement ; c ' é 

taient les camarades de ma v i c t ime , dont aupa
ravant je n'avais pas vu un seul i n d i v i d u . Sautant 
de branche en branche, ils arr ivaient sur mo i ; 
ils se suspendaient aux lianes : tous cr ia ient , bat
taient des ailes, se d é m e n a i e n t comme des f u 
r i eux . Si j 'avais eu un grand b â t o n à la m a i n , 
j ' e n aurais pu assommer plusieurs. A p r è s avoir 
a c h e v é le b lessé , j e me mis en devoir de c h â t i e r 
leur t é m é r i t é ; mais dès que les cris de ma v i c 
t ime eurent cessé , tous ses compagnons s ' enfu i 
ren t dans le plus épa i s du feui l lage, et ils avaient 
disparu jusqu 'au dernier avant que j'eusse re
c h a r g é m o n f u s i l . » 

C a p t i v i t é . — Schomburgk nous apprend que 
les Indiens prennent souvent et é lèvent des ara
caris, lesquels s'apprivoisent rapidement . 

Usages et p r o d u i t s . — Poeppig raconte que 
les i n d i g è n e s se servent de raclures du bec et de 
la langue des aracaris comme d 'un r e m è d e i n 
f a i l l i b l e contre l 'oppression et les crampes. 

LES TOUCANS — RAMPHASTOS. 

Die Pfefferfresser, the Pepper-Eaters. 

Caractères. — Les toucans ont le bec très-
grand, t r è s - é p a i s à la base, fo r tement c o m p r i m é 
à la pointe, à a r ê t e a i g u ë ; les tarses for ts , é levés , 
recouverts de grandes éca i l l es plates; les doigts 
longs ; la queue courte , arrondie ; les ailes courtes, 
obtuses, les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s 
é t a n t les plus longues. 

Les diverses espèces connues se ressemblent 
beaucoup sous le rapport du plumage. Elles sont 
d 'un beau noir b r i l l an t , sur lequel t ranchent le 
jaune, le blanc ou le rouge de la gorge, d u dos, 
du c roup ion . 

M œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . — TOUS les o i -
seaux, qu i appart iennent à ce genre, vivent soli
taires ou par paires, exceptionnellement par 
bandes plus ou moins nombreuses; ils habitent 
les f o r ê t s vierges, et é v i t e n t le voisinage de 
l ' homme. 

LE TOUCAN TOCO — RAMPHASTOS TOCO. 

Der ToKo, the common Toucan. 

Caractères. — Le toco (fig. 53) est le plus 
grand des toucans. I l est tout noi r , avec la gorge, 
lesjoues, la part ie a n t é r i e u r e du cou, les cou
vertures s u p é r i e u r e s de la queue blanches; le 
-«croupion rouge-de-sang clair . Le bec est t r è s -

grand et t r è s - é l e v é , avec quelques é c h a n c r u r e s 
sur ses bords; i l est d 'un rouge-orange v i f ; le 
dos et la pointe de la mandibule i n f é r i e u r e sont 
rouge - feu ; la pointe de la mandibule s u p é r i e u r e 
et le bord p o s t é r i e u r du bec sont no i r s ; l 'œ i l , la 
l igne naso-oculaire, la r é g i o n temporale sont 
rouge-feu; les p a u p i è r e s sont d 'un bleu noi r , les 
pattes b l e u â t r e s . Cet oiseau a 60 cent, de l o n g ; 
la longueur de l 'ai le est de 24 cent. , celle de la 
queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e tOCO ha
bite les parties é levées de l ' A m é r i q u e du Sud, 
depuis la Guyane jusqu 'au Paraguay. 

LE TOUCAN A BEC ROUGE — RAMPHASTOS 
ERYTHROR11YNCHUS. 

Die Kirima. 

Caractères. — Le toucan à bec rouge, le ki
rima des i n d i g è n e s , est un peu plus petit , plus 
é l ancé que le toco, auquel i l ressemble beaucoup. 
I l en d i f fè re n é a n m o i n s par son bec qu i est moins 
é levé , r o u g e - é c a r l a t e , jaune à la base et sur la 
c r ê t e ; en outre , i l a la gorge blanche, b o r d é e infé-
r ieurement d'une large bande rouge, et le crou
pion jaune. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habite l 'A
m é r i q u e du N o r d . 

LE TOUCAN DE TEMMINCK — RAMPHASTOS. 
TEMM1NCKII. 

Die Tukana. 

Caractères. — Le toucan de Temminck ou 
toucana a le devant d u cou jaune, b o r d é d'un l i 
sé ré plus c l a i r ; la poi t r ine t r ave r sée d'une bande 
rouge; le croupion rouge; le bec noir , sauf une 
large bande jaune clair à la base; l 'œi l b l e u â t r e , 
e n t o u r é d 'un cercle nu rouge f o n c é , les pattes 
gris-de-plomb. I l a 51 cent, de long, et 58 cent. 
d'envergure; la longueur de l 'aile est de 19 cent., 
celle de la queue de 17. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le toucan 
de T e m m i n c k v i t dans les f o r ê t s , le long des cô tes 
du Brés i l . 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . —Des descrip
tions des voyageurs q u i ont o b s e r v é les toucans 
dans leur patrie, i l r é s u l t e que toutes les e spèces 
ont absolument les m ê m e s m œ u r s ; en sorte que 
l 'on peut rapporter à toutes ce que l 'on a ob
servé chez l 'une d'elles. 

Le toco, comme nous l'avons d i t plus haut , 
n'habite que le haut pays; d ' ap r è s Schomburgk, 
i l se t iendra i t exclusivement dans les savanes. 
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On l 'y verrait, soit par paires, dans les oasis et 
dans les forê ts qui bordent les cours d'eau, soit 
par petites bandes, et alors parcourant les sa
vanes, pour chercher des f ru i t s m û r s . 

Le toucan à bec rouge ou k i r i m a est un des 
oiseaux sylvicoles les plus communs, i l n'est 
rare que sur la côte m ê m e , mais c'est surtout 
dans les grandes forê t s q u ' i l abonde. 

Le toucan de Temminck ou toucana est l'es
pèce la plus connue. Dans les con t rées qu'a 
parcourues le prince de W i e d , on le rencontre 
comme le p r é c é d e n t dans toutes les grandes fo
r ê t s . A u dire de tous les voyageurs, les k i r i -
mas et les toucanas vivent par paires, depuis la 
saison des amours jusqu'au moment de la 
mue. 

D'ordinaire, les toucans se tiennent sur les 
arbres élevés. Ils y cherchent leur norr i ture , 
en sautant de branche en branche, avec plus de 
légère té qu'on ne leur en accorderait au premier 
aspect ; ou bien, ils se reposent à l ' ex t rémi té 
d'une branche, et font entendre leur voix gron
deuse ou sifflante, qui a quelque analogie avec 
les syllabes tocano. « Parfois, d i t Bâ tes , on voit 
une société de quatre ou cinq individus, de
meurer des heures en t iè res sur le faite d'un 
arbre, et fairo entendre leurs cris singuliers. 
L ' u n d'eux, 'perché plus haut que les autres, 
semble ê t r e le chef d'orchestre dans ce con
cert discordant ; quant aux autres, deux crient 
d'ordinaire, à tour de rô l e , sur des tons var iés . » 
Ils poussent aussi leurs cris d'appel quand ils 
sont cachés au mi l i eu du feuillage, mais ils 
aiment surtout à crier, aff i rment les Indiens, à 
l'approche de la pluie, et savent parfaitement 
p r éd i r e le temps. 

Ils volent assez bien ; pour passer d'un arbre 
à un autre, ils planent lentement ; quand ils ont 
à f ranchir un grand espace, leur vol est s accadé , 
et ils tiennent la t ê te un peu p e n c h é e vers le 
sol. D'Azara di t qu'ils volent en ligne droite et 
horizontalement; qu'i ls battent des ailesbruyam-
ment et à intervalles i négaux , mais qu'ils 
avancent plus vite qu'on ne s'y attendrait en les 
voyant. 

Tous les toucans, sans exception, sont agiles, 
gais, craintifs , et cependant curieux. Us fuient 
l 'homme, et i l faut ê t re habile et e x p é r i m e n t é 
pour les surprendre; mais ils aiment aussi à 
agacer le chasseur ; comme le geai, ils volent 
devant l u i , par petites traites, mais toujours 
hors de po r t ée , et en ayant soin, lorsqu'ils se 
posent, de choisir un endroit bien c a c h é . S'agit-
i l de harceler un rapaee, un h ibou , tous accou

rent aus s i t ô t . Us font attention à tout ce qui les 
entoure ; ils sont les premiers à apercevoir l'en-
nemi et à le signaler à toute la gent ailée. Ils 
sont vigoureux, bien a r m é s , et mettent régu
l i è r e m e n t en fu i t e tous les petits rapaces. Bâtes 
di t qu'i ls sont craintifs et défiants tant qu'ils 
sont en petites sociétés , mais qu'ils perdent 
toute prudence, lorsqu'ils sont r éun i s en grand 
nombre. Ces r é u n i o n s ont surtout lieu après la 
mue, laquelle s 'opère du mois de mars au mois 
de j u i n . 

I l n'y a pas accord, parmi les naturalistes, sur 
la question de. savoir quelles sont les subs
tances dont ils se nourrissent. Schomburgk 
croi t qu'ils ne mangent que des fruits ; Bâtes dit 
que les f ru i t s forment le fond de leur régime; 
que leur bec est parfaitement disposé pour les 
cuei l l i r , et leur permettre de les atteindre de 
lo in . D'Azara, par contre, assure qu'ils ne se 
bornent pas à une nourr i ture végétale, mais 
qu'ils dé t ru i sen t nombre d oiseaux, auxquels ils 
inspirent une grande terreur par l'énormité de 
leur bec ; qu'ils chassent les petites espèces et 
m ê m e les aras de dessus leurs nids pour en dé
vorer les œ u f s et les peti ts; qu'au temps des 
pluies, quand le n id du fournier est imbibé 
d'eau, ils le démol i s sen t et en mangent les œufs 
ou les petits. Humboldt di t qu'ils se nourrissent 
aussi de poissons. Je suis convaincu que ces 
deux derniers auteurs sont dans le vrai ; les bu-
céro t idés , si voisins des toucans, sont également 
frugivores, mais cela ne les e m p ê c h e pas de faire 
une chasse active aux petits ver tébrés , et tous 
les toucans que l 'on a observés en captivité, 
mangeaient volontiers des substances animales. 
En outre, ils poursuivaient les petits vertébrés 
avec une telle ardeur, qu ' i l fallait bien admettre 
qu 'un inst inct naturel les y poussait. D'Azara 
raconte encore qu'i ls je l tent en l'air les fruits, 
les morceaux de viande, comme le ferait un jon
gleur, et cela j u s q u ' à ce que le morceau en tom
bant se p ré sen te dans une position qui rendesa 
dég lu t i t ion facile. Les autres naturalistes n'ont 
pas observé le m ê m e fai t : Schomburgk dit ex
p r e s s é m e n t q u ' i l est d i f f ic i le à un oiseau si sin
g u l i è r e m e n t c o n f o r m é de prendre sa nourritureà 
terre ; mais que lorsqu' i l y est parvenu, i l lève son 
bec verticalement et avale son morceau sans l'a
voir auparavant l ancé en l 'a i r . Le même auteur 
ajoute, i l est v ra i , que les toucans sont d'une 
adresse prodigieuse pour happer la nourriture 
qu'on leur je t te , et je suis t en té de croire q«e 

l 'observation de d'Azara est parfaitement vraie. 
Humbold t est du m ê m e avis que Schomburgk 
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Fig. 53. Le Toucan toco. 

ou , plus exactement, Schomburgk est de l'avis 
de H u m b o l d t . « Quand i l bo i t , a joute ce dernier, 
cet oiseau se comporte d'une f açon f o r t singu
l i è r e . Les moines croient q u ' i l f a i t le signe de la 
c ro ix au-dessus de l'eau ; cette croyance, deve
nue populaire , est l 'o r ig ine du nom que les c réo
les ont d o n n é au toucan : Dios te de. Castelnau 
nous apprend que, pour boi re , l'oiseau enfonce 
dans l 'eau la pointe de son bec et aspire for tement 
le l iqu ide , a p r è s quo i , relevant le bec, i l le porte 
à droi te et à gauche par des mouvements sac
c a d é s . 

Nous manquons de dé ta i l s re la t ivement au 
mode de r ep roduc t ion de ces oiseaux ; nous 
savons seulement que les toucans n ichent 
dans des troncs d'arbres creux et pondent deux 
œ u f s blancs. Les jeunes r e v ê t e n t b i e n t ô t le p l u 
mage des adul tes ; mais ce n'est q u ' à deux 
ou t ro is ans que leur bec prend sa couleur déf ini 

t ive . 

Chasse. — A u Brés i l , on fa i t aux toucans une 
chasse t rès -ac t ive , tant pour avoir leur chair et 
leurs plumes, que pour se procurer des oiseaux 
d'appartement. « I l nous est souvent a r r i vé d'en 
tuer plusieurs dans un j o u r , di t le pr ince de W i e d , 
et de les manger : leur chair rappelle celle de la 
c o r n e i l l e . » Selon Burmeister , cette chair est f o r t 
d é l i c a t e ; cuite avec du r i z , elle fera i t un plat suc
culent . Schomburgk se borne à d i re qu'elle est 
comestible. Bâ t e s raconte que tous les habitants 
d'Ega, village des bords du fleuve des Amazones, 
se l ivrent avec ardeur à la chasse des toucans, 
à l ' é p o q u e où leurs bandes se mon t ren t dans les 
f o r ê t s voisines. Ces oiseaux sont alors peu c ra in 
t i fs et deviennent fac i lement la proie d u chas
seur. « Quiconque, à E g a , p o s s è d e u n f u s i l , ou 
seulement une sarbacane, va dans la f o r ê t , et 
tue quelques-uns de ces oiseaux, pour a m é l i o 
rer l ' o rd ina i re de sa table. On peut di re qu 'en 
j u i n et j u i l l e t , tou t Ega ne se n o u r r i t que de 
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toucans. Pendant des semaines en t i è r e s , chaque 
famil le a journel lement sur sa table un tou
can rôti ou bou i l l i . Ces oiseaux, à cette é p o q u e , 
sont gras, et leur chair est t r è s -dé l i ca t e et succu
lente. » 

Schomburgk nous apprend à quel usage 
les naturels emploient les plumes du toucan. 
I l déc r i t une rencontre qu ' i l fit de Maiongkongs, 
et ajoute : a Us ont la tê te o r n é e avec beaucoup 
de goût de parures faites des plumes rouges et 
jaunes, que les toucans ont à la naissance de 
la queue. Outre les Maiongkongs, les Guinaus, 
les Maupes et les Pauixanas font avec ces plumes, 
non-seulement des coiffures, mais encore de vé 
ritables manteaux. Si les chasses auxquelles 
se l ivrent les sauvages pour en avoir les plumes 
é t a i e n t a u s s i destructives que celles que leur font 
les habitants d'Ega, les toucans auraient b i en tô t 
disparu ; mais ceux-ci emploient pour leur con
servation un moyen for t i ngén ieux . Us ne t i 
rent ces oiseaux qu'avec des f lèches t rès -pe t i t e s , 
et enduites d'une t rès- fa ib le dose de poison. La 
blessure faite par une pareille f lèche est trop 
insignifiante pour tuer l'oiseau, tandis que la 
faible dose de poison suff i t pour l ' é t ou rd i r seule
ment. I l tombe, on l u i arrache les plumes d'or
nement , puis on l'abandonne, et b i en tô t i l 
s'envole, pour ê t re p e u t - ê t r e plus tard t i r é et d é 
p l u m é une seconde fois. » 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les toucans devien
nent des captifs t r è s - a g r é a b l e s . « Cet oiseau, dit 
Humbold t , rappelle le corbeau par son genre 
de vie. I l est courageux, facile à apprivoiser. Son 
bec l u i sert d'arme défens ive . I l s 'é tabl i t comme 
seigneur dans lamaison : i l vole tout ce qu ' i l peut 
accrocher ; ilse baigne souvent; i l aime à p ê c h e r 
au bord des cours d'eau. Le toucan que j ' a i 
ache té é ta i t encore t r è s - j e u n e ; cependant, pen-
lant toute la t r aversée , i l prenait un plaisir 
risible à agacer les maussades singes noctur
nes. » 

« De tous les animaux appr ivoisés que je t r o u 
vai à Watu-Ticaba,rapporte Schomburgk, aucun, 
je crois, ne me fit autant plaisir qu 'un toucan; 
i l é ta i t devenu le m a î t r e et seigneur, non-seule
ment de toute la gent ai lée, mais encore des 
grands q u a d r u p è d e s ; et tous, grands et petits, 
se courbaient sous son sceplre de fer . Une 
dispute s 'é levai t -e l le entre les agamis, les hoc-
cos, les yacous et les autres gal l inacés , elle 
prenait f in , par la fu i te de tous les combattants, 
dès que se mont ra i t le tyran; l ' un d'eux ne l'aper-
cevait-ilpas dans l 'ardeur de la querelle, quelques 
vigoureux coups de bec venaient l u i apprendre 

que le souverain ne pouvait souffrir aucune 
dissension intestine au mi l ieu de ses sujets; je. 
ta i t -on du pain ou des os au mi l ieu d'eux, au-
cun b ipède , aucun q u a d r u p è d e mosait y tou
cher, avant que le toucan fû t rassasié. Un chien 
é t r ange r paraissait i l , i l l u i faisait sentir qu'il se 
trouvait sur les terres d 'autrui , lu i portait de 
vigoureux coups de bec, et le chassait par tout le 
village. Le j o u r m ê m e de mon départ , les ani
maux ty rann i sés allaient ê t re délivrés de leur 
despote. Un grand chien, arr ivé le matin avec son 
m a î t r e , trouva des os, et croyant y avoir autant 
de droit que le toucan, s'en empara tranquil
lement, sans s ' inquié te r si cela pouvait ou non 
dépla i re à l'oiseau. Furieux, celui-ci se précipita 
sur le t é m é r a i r e et le mordi t à la tête. Le chien 
se m i t à grogner, le toucan n'en tint compte et 
continua à le frapper à coups de bec; le chien, 
se retournant alors brusquement, porta à l'oiseau 
un tel coup de dent à la tê te , que la mort s'en
suivit de p r è s . Cette fin tragique nous attrista: 
ce toucan étai t , en effet, très-amusant, surtout 
quand i l attaquait un grand chien, ou qu'il rap
pelait à l 'ordre un de ses sujets désobéissant, 
parmi lesquels, entre autres, figurait un petit 
ours. » 

Bâ tes raconte, qu'en se promenant dans une 
fo rê t , i l v i t , p e r c h é sur une branche peu élevée, 
un toucan qu ' i l p r i t sans peine avec la main. L'oi
seau éta i t épu i sé et à moi t ié mort de faim; ilse 
releva b ien lô t quand on l u i eut donné à manger, 
et i l devint un des animaux les plus divertissants 
qu'on puisse imaginer. Son intelligence ne le 
céda i t pas à celle des perroquets. On le laissait 
courir l ibrement dans la maison. Une bonne cor
rection suff i t pour l ' é lo igner à jamais de la table 
de t ravai l . I l mangeait tout ce que mangeaitson 
m a î t r e : de la viande, des tortues, du poisson, des 
f ru i t s , etc., et venait r é g u l i è r e m e n t prendre sa 
place à table. Sa vorac i té é ta i t extraordinaire;il 
d igé ra i t tout avec une faci l i té surprenante. H 
connaissait l 'heure des repas, et au bout de quel
ques semaines, i l f u t d i f f ic i le de le faire sortir 
de la salle à manger. On l 'enferma dans une cour 
e n t o u r é e d'une haute palissade ; mais i l grimpa 
par-dessus, gagna les environs de la salle à man
ger, et parut sur la table avec le premier plat. 
Plus tard, i l vint se promener dans la rue, devant 
la maison. Un jour , i l f u t volé : Bâtes le consi
dé ra comme perdu; mais, deux jours après,il 
r é a p p a r u t à l 'heure ordinaire dans la salle à 
manger ; i l avait pu s ' é chappe r des mains de 
son possesseur d é l o y a l . 

Broderip et Vigors eurent un autre toucan, 
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qu' i ls soumirent presque exclusivement à un 
r é g i m e v é g é t a l ; quelquefois , ils m ê l a i e n t des , 
œ u f s à sa nou r r i t u r e habi tue l le , du pain , du r iz , 
des pommes de te r re , etc. I l a imai t beaucoup ' 
les f r u i t s , et faisait p a r a î t r e tout son contente
ment , quand on l u i o f f ra i t une pomme, une 
orange, ou quelque autre fr iandise semblable. 
A p r è s avoir saisi le morceau avec la pointe de 
son bec, et l 'avoir l â té du bout de la langue avec 
un plaisir visible, i l le faisait d i s p a r a î t r e dans 
son pharynx, en relevant brusquement le bec. 
I l faisait preuve cependant de certains instincts 
de rapine v i s -à -v i s des animaux vivants. U n o i 
seau ou seulement une peau e m p a i l l é e , que l 'on 
approchait de sa cage, l 'excitait au plus haut 
point ; i l se levait , h é r i s s a i t ses plumes, poussait 
un c r i sourd, glapissant, q u i semblait ê t r e un 
c r i de jo ie ou mieux un c r i de t r iomphe . Ses 
yeux é t i n c e l a i e n t , et i l semblait p r ê t à sauter 
sur sa proie. L u i p r é s e n t a i t - o n u n m i r o i r , i l se 
mont ra i t tout aussi exc i t é . 

Broder ip ayant in t rodu i t dans sa cage un pas
sereau, le toucan le saisit auss i tô t et l u i donna 
à peine le temps de pousser un petit c r i ; l ' instant 
d ' a p r è s , i l é ta i t m o r t et te l lement d é c h i r é que 
ses intestins é t a i en t à d é c o u v e r t . Le toucan se 
m i t alors en devoir de le p lumer , puis i l l u i b r i 
sa les os des pattes et des ailes, et le r é d u i s i t en 
une masse i n f o r m e . En m ê m e temps, i l sautait 
de branche en branche, en poussant sans r e l â c h e 
son é t r a n g e grognement, en agitant le bec et les 
ailes. I l mangea d 'abord les intestins et finit par 
avaler tout ce qu i restait de l'oiseau, y compris 
le bec et les pattes; i l manifestai t la plus vive 
jo ie à cette occupat ion. Son repas fini, i l nettoya 
soigneusement son bec des plumes qui y a d h é 
ra ien t . Broder ip d i t l 'avoir vu souvent vomi r 
ce q u ' i l avait m a n g é , pour le d é v o r e r à nouveau, 
comme le fon t les chiens. Une fois, i l r é g u r g i t a 
ainsi un morceau de viande, à demi d i g é r é , et 
ce faisant, i l fit entendre une sorte de claque
m e n t ; i l avait auparavant e x a m i n é sa pitance, 
et t r o u v é qu'elle ne se composait que de pain 

qu ' i l n ' a imai t g u è r e ; i l semblait donc avoir vou
l u , en vomissant ainsi , se donner encore une fois 
la satisfaction de manger de la viande. 11 p r é f é 
ra i t les substances animales aux substances v é 
gé t a l e s , et c o m m e n ç a i t tou jours par les pre
m i è r e s lorsqu ' i l avait le cho ix ; ce n ' é t a i t que 
quand i l les avait m a n g é e s , q u ' i l touchai t aux 
f r u i t s . 

Le toucan de Vigors é ta i t t r è s - p l a i s a n t et fo r t 
sociable. I l souff ra i t que l ' on j o u â t avec l u i ; i l 
mangeait dans la m a i n ; i l é t a i t propre, gai, j o l i , 
m a l g r é son bec i n fo rme ; ses mouvements é t a i e n t 
l ége rs et gracieux ; i l tenait son plumage t r è s -
propre, et se baignait r é g u l i è r e m e n t tous les 
jours . Quand r ien ne le t roub la i t , ses habitudes 
j o u r n a l i è r e s é t a i e n t r é g u l i è r e s . A la t o m b é e de 
la nu i t , i l achevait son dernier repas, tourna i t 
plusieurs fois dans sa cage, puis se j u c h a i t sur 
le barreau le plus é levé de son perchoir . A p r è s 
avoir r a m e n é sa t ê t e entre ses é p a u l e s , et r e l evé 
la queue vert icalement au-dessus de son dos, i l 
restait ainsi environ deux heures, i m m o b i l e , les 
yeux f e r m é s , dans un é t a t i n t e r m é d i a i r e entre la 
veille et le sommei l . On pouvait le toucher à son 
aise; i l prenai t volontiers quelque fr iandise , 
mais ne changeait pas de posture. 11 souffra i t 
qu 'on l u i r a b a t t î t la queue, mais i l la relevait 
a u s s i t ô t . A u bout des deux heures, i l tournai t 
lentement son bec sur le dos, le cachait entre les 
plumes, laissait pendre ses ailes, et ressemblait 
ainsi à une boule de plumes. En hiver , ses a l l u 
res changeaient ; le feu de la c h e m i n é e le tenait 
longtemps évei l lé . 

« Mes toucans, m ' é c r i t le docteur Bodinus, 
sont des oiseaux charmants . Leur plumage splen
dide fai t l ' admira t ion de chacun ; leur bec é n o r 
me ne p a r a î t pas monstrueux ; c'est au plus si 
on le t rouve s ingul ier . L ' h o m m e ne les effraye 
po in t ; ils sont toujours vifs et gais, et ils ont 
toujours f a i m . Leur p r o p r e t é est telle qu' i ls sont 
sans cesse o c c u p é s à nettoyer et à lisser leur p l u 
mage. Leur ag i l i t é est surprenante; en u n mot , 
ce sont des oiseaux des plus divertissants. » 

L E S B U C É R O T I D É S — BUCER0T1DJ3. 

Die Hornvôgel. 

Les b u c é r o t i d é s remplacent les r a m p h a s t i d é s 
dans l 'ancien monde. Ce n'est pas à dire que ces 
deux groupes ne d i f f è r e n t po in t l ' un de l 'autre 
par des c a r a c t è r e s essentiels, mais ces d i f f é r ences 
ne sont pas aussi grandes qu 'on l 'admet g é n é r a 

lement. Elles sont moindres, pour ce qu i touche 
aux c a r a c t è r e s fondamentaux, entre ces deux 
groupes, qu'elles ne le sont entre les c o r v i d é s et 
les b u c é r o t i d é s , ou entre ies c u c u l i d é s et les ram
p h a s t i d é s . 
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C a r a c t è r e » . — Les oiseaux de cette famil le 
sont faciles à carac té r i se r : ils ont le bec long, 
t r è s - épa i s , plus ou moins r e c o u r b é , mun i d'ap
pendices singuliers, simulant une corne ; et, 
quelque var iée qu'en puisse ê t re la forme, on ne 
peut le confondre avec celui d'aucun autre o i 
seau. Ils se distinguent, en outre, par un corps 
t r è s - a l l o n g é , un cou assez long, une t ê t e petite, 
une queue moyennement longue ou t r è s - l o n g u e , 
f o r m é e de dix rectrices ; des ailes courtes et t rès-
arrondies ; des pattes brèves ; les plumes du dos 
petites ; celles du ventre é b a r b é e s , et comme 
pileuses. 

Sous le rapport des formes, cette famil le offre 
une grande var ié té de types. Chaque espèce peut 
ê t r e r e g a r d é e presque comme constituant un 
genre, et, dans une m ê m e espèce , les individus 
d 'âge d i f fé ren t varient c o n s i d é r a b l e m e n t . 

Ce qui frappe surtout dans leur organisation 
interne, c'est la grande l égè re té du squelette. 
Non-seulement le bec, mais presque tous les os 
sont fo rmés de cellules t r è s -g randes , à parois 
excessivement minces, toutes pneumatiques. Le 
sternum est é largi à sa partie pos t é r i eu re , et 
p r é s e n t e de chaque côté une légère saillie. La 
fourchette est t r è s -pe t i t e , et n'est pas a r t i cu l ée 
avec le sternum. L ' œ s o p h a g e est large, l'estomac 
t r è s - m u s c u l e u x , l ' intest in court et d é p o u r v u de 
c œ c u m s . Chez beaucoup, sinon chez toutes les 
espèces , l 'a ir peut arriver jusque sous la peau, 
q u i n ' a d u è r e que faiblement aux organes sous-
jacents, et le tissu s o u s - c u t a n é renferme, en 
plusieurs endroits, de grandes cellules remplies 
d'air. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les b u c é r o -
t idés habitent le sud de l 'Asie, où ils sont t r è s -
nombreux, la Malaisie, le centre et le sud de 
l ' A f r i q u e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On les 
trouve depuis les bords de la mer, j u s q u ' à une 
altitude de2,600 à 3,300 m è t r e s , et toujours dans 
de grandes fo rê t s . Les petites espèces seules se 
montrent parfois dans les buissons. 

Tous les bucé ro t i dé s vivent par paires ; néan
moins ils sont sociables, car ils se r é u n i s s e n t 
souvent avec leurs semblables, et m ê m e avec des 
oiseaux for t d i f fé ren t s . Comme les r a m p h a s t i d é s , 
ils passent presque toute leur vie sur des arbres ; 
ceux qu i vivent à terre font seuls exception. La 
plupart marchent maladroitement ; mais ils se 
meuvent avec agil i té au mi l ieu des branches. Us 
volent mieux qu 'on ne le croirai t au premier 
abord; et s'ils ne font pas de longues traites, on 
ne saurait l 'attribuer à la fatigue ; car on les 

voit plusieurs ensemble se jouer des heures en-
t ières au mi l ieu des airs. Leur vol est générale
ment bruyant ; on entend u n b u c é r o t i d é plus tôt 
qu'on ne le voit . A u dire d'observateurs conscien
cieux, le vol de certaines espèces s'entend à la 
distance d'un mi l l e anglais. 

L 'ouïe et la vue sont bien développées chez 
ces oiseaux. Nous manquons encore de rensei
gnements préc is pour app réc i e r leur intelligen
ce ; mais nous savons que toutes les espèces con
nues sont prudentes, craintives, vigilantes. Leur 
voix est assez sourde, monosyllabique ou dissyl
labique; ils la lancent avec ardeur. 

Leur r é g i m e est var ié . La plupart mangent de 
petits ve r t éb ré s , des insectes, de la charogne 
m ê m e ; tous se nourrissent aussi de fruits et de 
grains. Quelques-uns sont réel lement omnivo
res. 

Leur mode de reproduction, celui tout au 
moins des quelques espèces indiennes qui ont 
été observées j u s q u ' à ce jou r , est très-singulier, 
Us nichent dans des troncs d'arbres creux; mais 
pendant que la femelle couve, le mâle bouche 
l ' en t rée du n id avec de la terre détrempée, et 
n'y laisse qu 'un t rou , juste suffisant pour que 
la captive puisse y passer son bec et recevoir 
sa nour r i tu re . La femelle reste ainsi emprison
née , j u s q u ' à ce que les petits éclosent , ou même, 
rapportent quelques auteurs, jusqu ' à ce qu'ils 
puissent prendre leur essor. Le mâle se trouve 
seul c h a r g é de nour r i r toute la famille, ce qui 
l u i demande, d i t -on , un tel travail, de tels efforts, 
q u ' à la fin i l ne l u i reste plus pour ainsi dire que 
la peau sur les os. On a fa i t encore d'autres récits 
à ce sujet , je les passe sous silence, car ils ne me 
semblent pas suffisamment prouvés . 

En l i be r t é , les b u c é r o t i d é s , les grandes espè
ces surtout, ont peu d'ennemis à craindre; la plu
part des rapaces redoutent leur bec formidable; 
car ce sont eux qu i ont à souffr ir des attaques 
des b u c é r o t i d é s . L 'homme ne les poursuit pas 
non plus ; quelques-uns m ê m e passent, en cer
tains lieux, pour des ê t res s a c r é s ; néanmoins, 
tous semblent voir en l u i un ennemi redoutable, 
et ils l ' évi tent avec soin. Mais, en captivité, ils 
s'apprivoisent rapidement et s'attachent à leur 
m a î t r e au point que celui-ci peut leur laisser 
toute l ibe r t é d'allures, sans qu'ils en abusent. 

Les l imites de cet ouvrage ne me permettant 
pas de m ' é t e n d r e sur ce sujet autant que je le 
voudrais, je suis obl igé de m'en tenir à l'histoire 
de quatre espèces . 
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Fig. 54. Le Rliynchacère à bec rouge. 

L E S R H Y N C H A C E R E S — 
RHYNCHACEROS. 

Die Glatlhornvôgel. 

Caractères. — Les rhynchacères sont les plus 
petites e spèces de cette f a m i l l e . Us ont le bec 
re la t ivement cour t , quoique encore f o r t grand ; 
à mandibules r e c o u r b é e s , à bords plus ou 
moins d e n t e l é s , à c r ê t e dorsale t r anchan te , 
é levée et sans saillie c o r n é e ; des tarses courts 
et fa ib les ; des ailes moyennement longues, ob
tuses, les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r é m i g e s é t a n t 
les plus longues; la queue arrondie et assez 
longue. 

LE RHYNCHACÈRE A BEC ROUGE — 

RIIYNCHJCEROS ER Y TIIRORIIYN CHU S. 

Caractères. — Le rhynchacère à bec rouge ' 

BREHM. 

(fig. 54), connu aussi sous le n o m vulgaire de tok, 
a le dos brun-fauve ; le ventre d 'un blanc sale ; la 
t ê t e et le cou gris-blanc ; les couvertures des ailes 
en partie noires, en partie d 'un blanc j a u n â t r e ; 
les barbes externes des r é m i g e s n o i r â t r e s , les 
barbes internes blanches; les r é m i g e s les plus 
p r è s du corps brunes, avec les barbes externes 

blanches; les deux rectrices m é d i a n e s d 'un gris 
sale , les autres n o i r â t r e s , avec l ' e x t r é m i t é 
b l anche ; l 'œi l b r u n f o n c é ; le bec rouge-de-
sang, sauf une tache f o n c é e à la base de la man
d i b u l e i n f é r i e u r e ; les pattes d 'un gris b r u n . 
Cet oiseau a 49 cent, de long et 61 cent, d 'en
vergure ; la longueur de l 'ai le est de 18 cent . , 
celle de la queue de M l . 

La femel le a les m ê m e s couleurs que le m â l e ; 
elle est seulement un peu plus pe t i t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tok ha
bite presque toute la part ie de l ' A f r i q u e s i t u é e 
au sud du 17 e d e g r é de la t i tude n o r d . 

I V — 338 
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M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans toutes 
les forêts de l 'Abyssinie, du Soudan oriental, 
jdu Kordofahn, et probablement dans toutes celles 
<de l'ouest, du sud et du centre de l 'Af r ique , le 
i rhynchacère à bec rouge est un des oiseaux 
qui frappent le plus l 'attention du naturaliste. 
On le rencontre dé jà , quoique plus rarement, 
dans les maigres forê ts des steppes; mais i l se 
montre commun le long des cours d'eau, là où 
les forêts sont f o r m é e s d'arbres élevés. Dans les 
montagnes, i l s 'élève, au dire d'Heuglin, j u s q u ' à 
une altitude de 2,300 m è t r e s . 

Gomme presque tous les b u c é r o t i d é s , le tok 
est un oiseau arboricole; i l n'aime pas à des
cendre à terre, et ne le fa i t que quand i l ne 
trouve plus sur les arbres les baies et les f rui ts 
dont i l se nour r i t . Certains arbres sont pour 
lu i des l ieux de p r é d i l e c t i o n ; i l vient s'y re
poser r é g u l i è r e m e n t , en socié té d'autres o i 
seaux d 'espèces voisines. I l se montre vo lon
tiers à d é c o u v e r t , et se perche à l ' ex t rémi té 
des branches les plus é levées . I l saute assez 
maladroitement pour passer d'une branche 
à l 'autre, tandis que sur la m ê m e branche i l 
glisse avec beaucoup de r ap id i t é . Son vol res
semble assez à celui du pic ; i l a n é a n m o i n s 
un ca rac t è re tellement spécia l , qu 'on peut re
c o n n a î t r e l'oiseau de t r è s - lo in . I l s 'élève dans 
l 'a i r à une certaine hauteur, en plusieurs coups 
d'aile rapides, puis i l se laisse tomber, en décr i 
vant une courbe, le bec p e n c h é en bas; i l se 
re lève ensuite, pour retomber de m ê m e . Dans 
ce mouvement, i l é ta le et replie sa queue a l 
ternativement. 

Le nom vulgaire de cet oiseau est une onoma
topée de son cr i ; i l ne fai t entendre qu'une seule 
syllabe, mais i l la r é p è t e rapidement, sans s'ar
rê t e r , pendant plus d'une minute . A chaque c r i , 
i l baisse la t ê t e ; et comme, finalement, les cris 
se suivent avec une t r è s - g r a n d e rap id i t é , l'oiseau 
est obl igé de faire de vér i tab les efforts pour ac
compagner chacun d'eux de son inclinaison de 
tê te . 

Comme les corbeaux, les toks sont t r è s -
curieux et t rès -v ig i lan ts . A - t - o n t i ré une pièce 
de gibier, on est sû r de les voir arr iver ; ils se 
perchent sur quelque arbre voisin, et leurs cris 
annoncent leur d é c o u v e r t e à toute la population 
animale d'alentour. L 'appari t ion de quelque en
nemi , d 'un carnassier, d 'un oiseau de proie, 
d 'un serpent, les excite bien plus encore. Ils 
fondent sur le chat-huant, avec autant de f u 
reur et d'adresse que les corbeaux; ce sont eux 
qui p r é v i e n n e n t les autres animauxde l 'approche 

du l é o p a r d ; ce sont eux aussi qui enlèvent à 
l ' indicateur l 'honneur de ses recherches et ap
prennent à leurs camarades où se glisse un ser
pent. Non-seulement les autres oiseaux, mais 
encore les q u a d r u p è d e s , p rê ten t attention à 
leurs allures : l'aschskoko dresse l'oreille dès 
que retentit leur c r i ; l 'antilope au repos se re
l è v e ; les oiseaux accourent; en un mot, toute 
la population de la forê t s 'éveille et s'agite. 

Dans l'estomac des toks que j ' a i tués, j'ai 
t rouvé des f ru i t s , des graines, des insectes. Je 
ne doute pas cependant qu'ils ne pillent les 
nids, qu'i ls ne d é r o b e n t , à l'occasion, un jeune 
oiseau, un petit m a m m i f è r e , un lézard. Heu
gl in a vu des individus, d'une espèce voisine, en 
train de se repa î t re sur une charogne, peut-être 

| ne chassaient-ils que les larves d'insectes qui s'y 
I é ta ien t déve loppées . Le m ê m e auteur a gardé 
! quelque temps des toks, en les nourrissant de 

viande et de pain. Quant à m o i , je n'en ai jamais 
possédé en capt iv i té . 

Je ne sais r ien de positif sur le mode de re-
| production du r h y n c h a c è r e à bec rouge. Au 
I dire des Arabes, i l nicherai t dans des troncs 

d'arbres creux ; on trouverait ses œufs à l'en
t r ée de la saison des pluies. 

LES DICHOCÈR.ES — DICHOCER0S. 

Die Doppelhornvôgel. 

Caractères. — Les dichocères sont caracté
risés par la forme de l'appendice qui surmonte 
leur bec. Cet appendice, grand, haut, large, 
part du premier tiers du bec, recouvre une 
grande é t e n d u e de la partie antér ieure de la 
t ê t e , est t r o n q u é en a r r i è r e , et présente enavant 
deux pointes. 

LE D1CH0CÈRE BICORNE — DICHOCEROS 
BICOIINIS. 

Der Hornray, the Hornray. 

Caractères. — Le dichocère bicorne, vulgai
rement hornray (fig. 55) est noir, avec le cou, 
l ' ex t rémi té des sus-caudales, le ventre, les sous-
caudales, une tache sur l 'aile, la base des ré
miges primaires, l ' ex t r émi t é de toutes les ré
miges , les rectrices , sauf une large bande 
noire qu i les traverse p r è s de leur extrémité, 
d 'un blanc plus ou moins pur . Assez souvent, 
les plumes du cou et des ailes ont une teinte 
j a u n â t r e , qu'elles doivent à un enduit gras, pro
venant de la séc ré t ion de la glande coccygienne. 
L 'œi l est r o u g e - é c a r l a t e ; la mandibule supé-
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r ieure rouge, t i r an t sur le jaune couleur de c i r e ; 
la mandibule i n f é r i e u r e jaune, à pointe rouge ; la 
base de l 'appendice rostral n o i r â t r e ; l ' a r ê t e d 'un 
b r u n f o n c é ; la racine d u bec d 'un no i r couleur 
de p l o m b ; l 'espacenu q u i entoure l 'œi l no i r ; les 
pattes sont d 'un b r u n f o n c é . Cet oiseau a I m è 
tre 30 de long ; la longueur de l 'aile est de 52 à 
55 cent. , celle de la queue de 47. Le bec a 
28 cent, de long , et 36 cent, m e s u r é de la partie 
p o s t é r i e u r e de l 'appendice j u s q u ' à la pointe; 
l 'appendice rostral a 41 cent, de long et 9 de 
large. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le dicho-
c è r e bicorne habite les hautes f o r ê t s de l ' Inde, 
depuis l ' e x t r ê m e sud j u s q u ' à l 'Himalaya, et de
puis la cô te de Malabar j u s q u ' à l ' A n a m , le B u r -
mah et la p r e s q u ' î l e Malaise; on le trouve aussi 
'à Sumatra . 

l l o s u r s , hab i tudes et r é g i m e . — D ' a p r è s 
Jerdon, on le rencontre sur le flanc des m o n 
tagnes, j u s q u ' à une al t i tude de 1,600 m è t r e s au-
dessus du niveau de la mer ; cependant i l est plus 
abondant dans les basses r é g i o n s . I l se l ient o r d i 
nairement dans lesjungles les plus é p a i s s e s ; mais 
i l se mont re , de temps en temps, sur quelque 
arbre élevé et i so lé . Hodgson l'a vu souvent p r é 
f é re r les l ieux d é c o u v e r t s et cu l t ivés aux d é s e r t s 
proprement dits. 

Jerdon nous apprend aussi qu 'on le voi t le 
plus souvent par paires, et Hodgson avance j 
qu 'on rencontre parfois des bandes de v ing t à 
trente ind iv idus . « E n somme, d i t encore Jer- i 
don, le hornray est un oiseau silencieux, ne f a i - \ 
sant entendre de temps à autre qu 'une sorte de 1 

croassement bas, peu sonore; mais, lorsque p lu - ! 
sieurs individus sont r é u n i s , ils poussent tous 
des cris p e r ç a n t s , rauques, t r è s - d i s c o r d a n t s . » 
Hodgson assure que, quand i l est b lessé , le 
c r i que l u i arrache la douleur est r é e l l e m e n t 
é t o n n a n t : « Je ne puis le comparer, é c r i t - i l , tant 
i l est fo r t , qu 'au braiement de l ' âne . » Ce c r i , 
d i t T i c k e l l , est r é p é t é par les é c h o s , et, au pre
mier abord, i l est d i f f i c i l e de croire que ce soit 
là la voix d 'un oiseau. Comme plusieurs de ses 
c o n g é n è r e s , le hornray crie tout aussi bien pen
dant l ' inspira t ion que pendant l ' expi ra t ion . » 

Le d i c h o c è r e bicorne vole en battant plus 
souvent des ailes que ne le fon t les autres b u c é 
r o t i d é s ; i l ne plane qu'au moment de se poser 
sur un arbre. Le b ru i t de ses ailes s'entend à plus 
d 'un m i l l e . 

Cet oiseau semble se n o u r r i r exclusivement 
de f ru i t s , q u ' i l recueil le sur les arbres : lo r squ ' i l 
en a pris un , i l le lance en l 'air , le rattrape, puis i 

l 'avale. On a vu cependant des d i c h o c è r e s capt ifs 
ne pas d é d a i g n e r une n o u r r i t u r e animale . 

Plusieurs auteurs d é c r i v e n t le mode de repro
d u c t i o n de cet oiseau. « Dès que la femel le a 
pondu ses c inq ou six œ u f s , d i t Mason, le m â l e 
mure avec de l 'argi le l ' e n t r é e du n i d , ne laissant 
qu 'une petite ouver ture , par où la captive peut 
passer le bec. El le reste ainsi e n f e r m é e tou t le 
temps de l ' incuba t ion , et le m â l e est o c c u p é ac
t ivement à l u i apporter des f r u i t s . T i c k e l l con 
f i rme cette assertion. « L e 16 f év r i e r 18o8, d i t - i l , 
j ' appr i s des habitants du village de Karen , 
qu 'un hornray s ' é ta i t é tab l i dans le creux d 'un 
arbre vois in , à un endroi t où ces oiseaux avaient 
coutume de nicher depuis des a n n é e s . M ' y é t a n t 
rendu, j e t rouvai le n i d dans le creux d 'un tronc 
presque dro i t , d é p o u r v u de branches, à c i n 
quante pieds au-dessus du sol. L ' e n t r é e en é ta i t 
presque c o m p l è t e m e n t o b s t r u é e avec une épa isse 
couche d'argile ; une seule petite ouver ture , 
par laquelle la femelle passait le bec pour rece
voir la nou r r i t u r e que le m â l e l u i apportai t y 
é ta i t m é n a g é e . U n des i n d i g è n e s g r impa , avec 
beaucoup de peine, jusqu 'au t rou et se m i t à 
enlever l ' a rg i le . Pendant ce temps, le m â l e pous
sait de forts grognements; i l volait de cô té et d'au
tre, et passait tout p r è s de nous. Les i n d i g è n e s 
semblaient redouter ses attaques, et j ' eu s de la 
peine à les e m p ê c h e r de le tuer. Lorsque l ' ou 
verture f u t agrandie, l ' homme q u i avait g r i m p é à 
l 'arbre fou r ra le bras dans le t r o u ; mais i l r e ç u t 
un coup de bec si violent , q u ' i l le re t i ra p r é c i p i 
tamment , et risqua de tomber par terre. E n f i n , 
a p r è s s ' ê t re e n t o u r é la ma in d 'un l inge, i l par
vint à s'emparer de la captive: elle é t a i t dans un 
é t a t a f f reux, sale et m i s é r a b l e . I l la descendit et 
la m i t à te r re ; elle sauta de côté etd 'autre en me
n a ç a n t les assistants de son bec ; mais elle ne put 
voler. A la fin, elle g r impa sur un peti t arbre, et 
y demeura. Ses ailes, par suiLe de l ' i m m o b i l i t é 
p r o l o n g é e à laquelle elle avait é t é c o n d a m n é e , 
semblaient avoir c o n t r a c t é trop de raideur pour 
qu'elle p û t s'envoler et re jo indre son compa
gnon. Dans le fond du t r o u , à une profondeur 
d 'environ trois pieds, et reposant sur une cou
che de bois, de monceaux d ' é c o r c e et de p l u 
mes, é t a i t u n seul œ u f d 'un b r u n cla i r u n peu 
sale. Le t rou renfermai t encore une grande 
q u a n t i t é de f ru i t s pourr is . T o u t le plumage de 
la femelle é ta i t te int en jaune par la graisse de 
sa glande coccygienne. » 

Les jeunes d i c h o c è r e s bicornes croissent lente
men t ; du moins, Hodgson p r é t e n d - i l que ce n'est 
q u ' à quatre ou c inq ans qu' i ls sont adultes. B l y t h , 
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par contre, d 'après des observations faites sur 
des individus captifs, pense qu' i ls sont c o m p l è 
tement développés au bout de trois ans. 

C a p t i v i t é . — Ticke l l nous fai t conna î t r e la vie 
de cet oiseau en capt iv i té . Pris jeune, le d i chocè re 
bicorne s'apprivoise facilement; mais i l garde tou
jours sa hardiesse innée , et i l menace les é t r a n 
gers de son bec formidable. Un de ces oiseaux ; 
ne souffrait pas qu'on le caressâ t , comme les 
autres espèces plus petites de la m ê m e fami l le . 
11 volait dans le ja rd in , se perchait sur les arbres 
ou sur le toi t de la maison, descendait parfois à 
terre, y sautait, retombant à chaque fois sur son 
carpe, et cherchait dans l'herbe sa nourr i ture . 
Une fois, i l p r i t une grenouille, mais i l la rejeta 
i m m é d i a t e m e n t . Dans ses promenades m a t i 
nales, son plumage se moui l la i t souvent; dans ce 
cas, i l allait s'exposer aux rayons du soleil, les 
ailes é t e n d u e s , pour se sécher . Deux autres d i 
c h o c è r e s semblaient t é m o i g n e r que l ' humid i t é 
ne leur é ta i t nullement désagréab le ; ils res
taient des heures en t iè res à la pluie la plus forte . 
Jamais ils ne poussè ren t de cris violents, ils ne 
faisaient entendre qu'une sorte de grognement. 
Us é t a i en t t rès-voraces et avalaient sans peine 
une banane. 

Trois de ces oiseaux se trouvent actuellement 
au Jardin zoologique de Londres. Us ont su cap
tiver mon attention pendant plusieurs heure*. 
et je suis parfaitement convaincu qu'on ne peut 
les comparer qu'aux toucans. Leurs postures 
varient beaucoup. P e r c h é s , leur corps prend 
ordinairement une position horizontale ; quand 
ils se reposent, ils laissent souvent pendre leur 
queue. S'il fa i t t r è s - c h a u d , ils é t e n d e n t le cou 
et ouvrent le bec, comme pour aspirer de l 'air 
frais. A terre, ils paraissent maladroits. Us se 
posent sur leur m é t a t a r s e , et non sur leurs doigts; 
ils sont obl igés , en outre, de s'appuyer sur leur 
queue, pour garder leur équ i l ib re ; ils n'avancent 
qu'en faisant de petits sauts, t r è s - l o u r d s , levant 
les deux pattes à la fois. Souvent, cependant, ils 
font de cette m a n i è r e un assez long chemin . 

U n spectacle charmant est celui d'une lutte 
entre deux d i chocè re s : ils se posent l 'un en face 
de l 'autre, s ' é l ancen t à la fois, frappent leur 
bec l 'un contre l 'autre, et s'enlacent souvent. Ces 
luttes, c o m m e n c é e s en se jouant , finissent par 
devenir s é r i euse s . 

On nou r r i t ces oiseaux de riz cui t et de 
f r u i t s ; ils sont t r ès - f r i ands de raisins secs. Sou
vent, leur gardien leur jet te leur nour r i t u re , et 
i ls la prennent avec la pointe du bec avec une 
adresse surprenante. 

L E S R H Y T I C È R E S — REYTICEROS. 

Die Faltenhornvôgel. 

Caractères. — Chez les rhyticères, l'appen
dice rosirai est r e m p l a c é par une saillie ru
gueuse, s i l lonnée de plis, et p lacée transversale
ment au-dessus de la mandibule supérieure. Ils 
ont les ailes de moyenne longueur, la queue 
fortement arrondie, les pattes courtes et vigou
reuses. 

LE RHYTICERE A BEC PLISSE — RHYTICEItOS 
PL1CATUS. 

Der Jahrvogel. 

Caractères. — Le rhyticère à bec plissé ou 
djulan (fig. 56), comme l'appellent les habitants 
des îles de la Sonde, est no i r ; i l a le sommet delà 
t ê t e j a u n e - b r u n â t r e , laqueue blanche, l'œil rouge-
brun, le bec couleur de corne claire, les pattes 
no i râ t r e s . La femelle d i f fère du mâle par la cou
leur de la partie nue de la gorge, qui est jaune 
clair , tandis qu'elle est bleu-indigo sale chez le 
m â l e . Les jeunes n 'ont pas de saillie sur le bec; 
celle-ci ne se déve loppe que lorsque l'animal est 
adulte; les sillons transversaux qui la plissent 
varient de nombre chez les divers individus; l'on 
a cru q u ' i l s'en produisait un chaque année, et 
que l 'on pouvait ainsi r e c o n n a î t r e l'âge de Foi-
seau. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rhyticère 
à bec plissé habite les îles de la Sonde et Ma-
lacca. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « I l se tient, 
di t Bernstein, dans les fo rê t s sombres et étendues 
des bas-fonds et des premiers versants des mon
tagnes, j u s q u ' à une alt i tude de 1,000 à 1,300mè
tres au-dessus du niveau de la mer. I l est rare 
dans les fo rê t s plus é levées , sans doute parce 
q u ' i l n'y trouve pas les arbres qu i produisent^ 
f ru i t s pour lesquels i l montre un goût prononcé. 
I l parcourt souvent de grandes distances pour 
se les procurer ; souvent, surtout le matin, o» 
voit une paire de djulans voler à une grande 
hauteur au-dessus de la f o r ê t , se diriger en li
gne droite là où m û r i s s e n t les f ru i t s qu'ils préfè
rent. En volant, ces oiseaux tendent en avant le 
bec et la t ê t e . Us produisent en même temps 
un bruissement qu i varie suivant la force d« 
leurs coups d'aile, et qui s'entend de très-loi"-
Ce bru i t se p rodui t surtout pendant rabaissé 
ment de l 'a i le ; mais sa cause n'est pas enco" 
connue. En frappant l 'a i r avec une aile de M' 
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Fig. 55. Le Dichocère bicorne (p. 210). 

t i c è r e , on obt ient bien un cer ta in b r u i t , mais 
on ne peut le comparer à ce lu i dont j e parle. 
J 'ai vu des r h y t i c è r e s captifs , j u c h é s sur leur 
perchoi r , agiter souvent leurs ailes, sans ce
pendant fa i re entendre ce bruissement pa r t i cu 
l i e r . Dans ce cas, i l est vra i , leurs mouvements 
é t a i e n t l o i n d ' ê t r e aussi é n e r g i q u e s que pendant 
le vol . Je suis t e n t é d'en rechercher la cause 
dans la disposition de leurs é n o r m e s sacs a é r i e n s , 
q u i s ' é t e n d e n t entre la peau et les muscles, 
jusqu 'aux cuisses, à l ' e x t r é m i t é des ailes et à la 
gorge. Ils sont capables d'emmagasiner ainsi 
une grande q u a n t i t é d'air, ce qu i doi t con t r i 
buer extraordinairement à rendre leur vol l é g e r 
et fac i le , m a l g r é la b r i è v e t é de leurs ailes. E n 
volant , les contractions musculaires, c o m p r i m a n t 
l 'a i r e n f e r m é dans ces sacs, donnent probable
men t l i e u , d u moins en part ie , au bruissement 
que j e signale. 

« Les djulans vivent presque toujours par 

paires, m ê m e en dehors de la saison des amours ; 
jamais je ne les ai vus a t t r o u p é s . I ls se nour r i s 
sent de f ru i t s de diverses e s p è c e s , qu ' i l s cue i l 
lent sur les arbres. 

« L e mode de reproduct ion du r h y t i c è r e à bec 
pl issé est t ou t par t i cu l ie r . I l n iche dans un t ronc 
d'arbre creux, à une assez grande hauteur, et 
dans les parties les plus i m p é n é t r a b l e s de la 
f o r ê t . Ces nids sont donc di f f ic i les à t rouver et 
presque inabordables. Les flancs des montagnes 

t où i l les é t ab l i t ne p r é s e n t e n t que des a r ê t e s 
I é t r o i t e s , e s c a r p é e s , s é p a r é e s par des ravins p ro-
i fonds ; le pied des arbres q u i les recouvrent est 

c a c h é par un f o u r r é i m p é n é t r a b l e de f o u g è r e s , 
de lianes, de bananiers sauvages, et l 'on ne peut 
s'y frayer un chemin q u ' à coups de hache. Soup-
çonne - t -on l 'existence d 'un n id dans une partie de 
la f o r ê t , i l f au t d 'abord pouvoir y a r r ive r ; puis, 
i l faut examiner soigneusement tou t le t ronc de 

I chaque arbre pour d é c o u v r i r une ouverture 
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qui donne accès à un nid . Parfois, le mâle en 
t rah i t la place par ses allées et ses venues; c'est 
ce qui arriva pour le seul nid que j ' a ie eu occa
sion d'observer. 11 étai t sur un rasamala, à envi
ron 20 mè t r e s au-dessus du sol. Je trouvai là 
la confirmation de ce qu'avait avancé Horsfield. 
Lorsque la cavité du tronc d'arbre est convena
blement disposée pour recevoir les œufs , et que 
la femelle se met à couver, le m â l e ferme l ' o u 
verture du t rou avec de la terre, du bois pour r i , 
c imen té s sans doule avec de la salive, et ne 
laisse qu'une petite ouverture, par laquelle la 
couveuse peut passer le bec. Pendant tout le 
temps de l ' incubation, le mâle apporte à sa com
pagne des f ru i t s en abondance, et i l est souvent 
obl igé , pour en trouver suffisamment, d'arriver 
jusque dans les pays hab i t é s et cul t ivés . Ains i , 
un de ces oiseaux a été t u é dans un j a rd in voisin 
de ma demeure. Mais pourquoi murer ainsi la 
femelle? Est-ce pour la p ro tége r contre les sin
ges, comme le veut Horsfield? Gela me para î t 
peu vraisemblable, et je crois que les singes de 
Java se garderaient bien, sans cette p r écau t i on , 
d'approcher à por tée d'une arme aussi terrible 
que le bec du djulan. A mon avis, les grands 
écureu i l s seraient plus à craindre; i l est à ma 
connaissance qu 'un écureu i l volant captif s'est 
p réc ip i t é sur un faucon qu'on venait de metlre 
dans la m ê m e chambre ; qu ' i l l'a saisi, l'a t u é et l'a 
dévoré . I l est un autre fai t sur lequel je crois 
devoir attirer l 'attention ; la femelle que j ' a i ob
servée avait perdu presque toutes ses pennes; 
i l ne l u i restait que les deux p remiè re s r é m i g e s 
primaires, et à une aile six, à l 'autre quatre ré 
miges secondaires ; les autres rémiges n'avaient 
que le quart ou la moi t ié de leur longueur d é 
finitive. Rien n ' indiquai t que ce p û t ê t re là le 
résu l ta t de morsures; sur le tronc, i l n'y avait 
cependant n i jeunes plumes n i rudiments de 
plumes. Dans cet é ta t , l'oiseau ne pouvait s 'éle
ver à un pied au-dessus du sol ; une fois t o m b é 
de son n id , i l n 'aurait pu y rentrer. C'est là ce 
que j ' a i vu par m o i - m ê m e . L ' i nd igène , qu i avait 
t rouvé le n id , m'assura que la femelle est tou
jours ainsi e n f e r m é e par le m â l e ; que pendant 
la pé r iode d'incubation ses plumes tombent , 
qu'elle devient c o m p l è t e m e n t incapable de voler, 
et que cette impuissance se prolonge jusqu'au 
moment où les petits prennent leur essor. J ' in
cline donc à croire que le mâle n'enferme ainsi 
sa femelle que par mesure de p r écau t i on , c'est-
à-dire pour l ' e m p ê c h e r de tomber en bas de son 
n id . I l est réservé à de nouveaux observateurs de 
trancher la question. » 

Horsfield rapporte, à ce sujet,diverseshistoires, 
qu ' i l tient des i nd igènes . 11 croit que le mâle agit 
ainsi par jalousie, qu ' i l surveille sa femelle, et la 
puni t en cas d ' inf idé l i té . Le mâ le , revenant d'une 
absence, croi t - i l remarquer qu 'un autre mâle 
s'est a p p r o c h é du n id , auss i tô t i l en bouche l'en
t rée c o m p l è t e m e n t , et la femelle est condamnée 
à mour i r m i s é r a b l e m e n t . 

Le. nid qu'a t rouvé Rernstein n 'é ta i t formé que 
d'une couche sèche de copeaux de bois et d'é
corce. « A côté d'un jeune nouvellement éclos et 
encore aveugle, se trouvait un œuf très-avancé 
en d é v e l o p p e m e n t ; i l é ta i t petit relativement à la 
taille de l'oiseau, et n'avait que 64 mi l l im. de 
long et 43 m i l l i m . dans son plus grand dia
m è t r e transversal. I l é tai t un peu allongé, à co
quil le blanche, d'un grain grossier, parsemé de 
points et de lignes d 'un rouge pâle et brunâtres. 

C a p t i v i t é . — « J'ai conservé longtemps en 
cage des rhy t i cè re s ; je les nourrissais avec du riz 
cuit , des pommes de terre, des bananes et d'au
tres f ru i t s . Ceux qu i sont pris jeunes, s'appri
voisent rapidement, et on peut les laisser courir 
l ibrement, après leur avoir coupé les ailes. 
Quant aux vieux, ils ne se font pas à ce nouveau 
genre d'existence; ils refusent toute nourriture, 
et se laissent mour i r de f a im en quelques jours. 
Jamais je n'ai entendu le c r i de ces oiseaux en 
l iber té ; ils sont, i l est vrai , tellement craintifs, 
qu ' i l est d i f f ic i le de les approcher. Les captifs, 
quand on les excite, font entendre une sorte de 
hurlement qui ressemble à celui d'un porc que 
l 'on va abattre. La p r e m i è r e fois que je l'enten
dis, je crus que c 'é ta i t le c r i de quelque carnas
sier. Les djulans ont une t r è s - g r a n d e force dans 
leur bec, bien plus grande qu'on ne pourrait s'y 
attendre, en cons idé ran t sa structure celluleuse 
et le peu de d é v e l o p p e m e n t des muscles de la 
m â c h o i r e . Ils font des morsures très-douloureu
ses. Un de mes captifs eut b i en tô t c reusé à coups 
de bec un t rou dans sa cage, faite de bambous. 
Je le bouchai avec une planche d'un demi-pouce 
d ' épa i sseur , i l en enleva de tels copeaux que je 
craignis longtemps qu ' i l ne p a r v î n t à s'échapper. 
A u repos, ces oiseaux gonflent souvent le sac 
aér ien de la gorge. » 

LES BUCORAX — BUCORAX. 

Dœ IJornrabtn, the Horn-Bills. 

C a r a c t è r e s . — Le genre bucorax a pour ca
rac tè res un corps épais ; un bec très-grand, 
l é g è r e m e n t r e c o u r b é , aplati la téra lement , à 
poinlc obture, à bords des deux mandibules 
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é c a r t é s l ' u n de l 'autre vers leur m i l i e u ; un ap
pendice rostral court , mais assez élevé et recou
vrant la base de la mandibule s u p é r i e u r e ; le 
tour de l 'œi l et la gorge nus ; des ailes et une queue 
courtes, les p r e m i è r e s r é m i g e s surobtuses, la 
s i x i è m e d é p a s s a n t les autres. 

A ce genre appart ient l ' e spèce suivante, l 'une 
des plus connues des b u c é r o t i d é s d 'Af r ique . 

LE BUCORAX ABYSSINIEN — BUCORAX 
ABYSSlNlCUS. 

Der Abbagamba, the Abbagamba. 

C a r a c t è r e s . — Cebucorax (fig. 57), que les i n 
d i g è n e s connaissent sous le n o m de Abbagamba, 
est une des plus grandes e spèces de la f ami l l e . I l 
est d 'un no i r b r i l l an t , avec les d ix r é m i g e s p r i 
maires d 'un blanc j a u n â t r e ; l 'œi l est b run f o n c é ; 
le bec noir , sauf une tache à la mandibule s u p é 
rieure, qu i est rouge en a r r i è r e , jaune en avant; 
le tour de l 'œil et la gorge sont gris-de-plomb 
f o n c é , et cette d e r n i è r e est largement b o r d é e de 
rouge v i f . La femelle est plus petite que le m â l e ; 
chez elle, la partie nue de la gorge est moins 
é t e n d u e que chez le m â l e . D ' a p r è s mes propres 
mesures, le bucorax abyssinien a l m , 2 0 de long 
et •1ID,93 d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 
GO cent. , celle de la queue de 37. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —L'abbagamba 
a à peu p r è s la m ê m e aire de dispersion que le 
t o k ; i l est seulement beaucoup plus rare. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Cet oiseau 
ne v i t que par paires : jamais on ne le trouve en 
compagnie de ses c o n g é n è r e s ; ce n'est pas non 
plus un oiseau arboricole dans le vra i sens du 
m o t ; i l cour t sur la terre, comme le corbeau, et 
ce n'est que quand i l est e f f r ayé q u ' i l cherche 
u n refuge sur les arbres; i l va aussi s'y percher, 
pour se reposer. A p r è s la saison des amours, p lu 
sieurs couples et leurs petits se r é u n i s s e n t sou
vent, et l ' on rencontre alors des bandes d'une 
dizaine d ' ind iv idus , errant dans les champs. 

La physionomie du bucorax abyssinien est te l 
lement s i n g u l i è r e qu'el le a d û frapper tous les i n 
d i g è n e s , et fa i t m ê m e n a î t r e en eux une certaine 
c o n s i d é r a t i o n pour l 'oiseau. Le m â l e , surtout 
quand i l est exc i t é , se comporte d'une f a ç o n ex
t raord ina i re . 11 é t a l e et reploie sa queue al ternat i
vement, t ou t comme le d i n d o n ; i l gonfle son sac 
a é r i e n gu t tu ra l , i l rase le sol avec ses ailes. Cet o i 
seau marche comme le corbeau, mais en vacillant 
un peu. Son vol est l é g e r et faci le . Souvent, on 
vo i t le bucorax abyssinien planer assez longtemps, 
e t à une grande hauteur . I l n 'aime cependant pas à 
f r a n c h i r d'une t ra i te u n long espace. Des arbres 
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sont-ils dans le voisinage, i l se d i r ige de leur 
c ô t é , s'y pose et inspecte de là les environs. 
Quelque chose v i e n t - i l f rapper son a t tent ion, i l 
se lève sur ses pattes, ouvre le bec et regarde. 
T o u t à coup i l pousse un c r i : c'est le signal de 
la f u i t e , i l part , et toute la troupe l ' i m i t e . I l est 
c ra in t i f , p rudent , et se laisse t r è s - d i f f i c i l e m e n t 
approcher. M ê m e quand i l est en t r a in de cher
cher sa nou r r i t u r e , i l choisi t des endroits d é c o u 
verts, d ' o ù i l puisse voi r au l o i n . 

Dans l'estomac d 'un abbagamba m â l e que j e 
t u a i , j ' a i t r o u v é des c o l é o p t è r e s , des sauterelles, 
des vers et un assez grand c a m é l é o n . Cet oiseau, 
d ' a p r è s Gourney, se nour r i r a i t de limaces, de lé
zards, de grenouilles, de rats, de souris, de sau
terelles, de c o l é o p t è r e s , d'insectes; d ' a p r è s M o n -
te i ro , de repti les, d'oiseaux, d ' œ u f s , d'insectes, 
de racines de manioc. « I l chasse surtout , d i t 
Gourney, sur les terrains où l 'herbe a é t é b r û l é e . 
De son bec v igoureux, i l creuse le sol, fou i l l e la 
terre en faisant voler la p o u s s i è r e ; i l saisit un i n 
secte, le lance en l 'a i r , le rat trape et l 'avale. A -
t - i l d é c o u v e r t un serpent, a p r è s avoir a p p e l é à son 
aide trois ou quatre de ses compagnons, i l aborde 
le repti le de c ô t é , dép lo i e ses ailes, en frappe 
le serpent; puis , se re tournant subitement, i l l u i 
porte avec le bec un coup vigoureux et l u i op
pose i m m é d i a t e m e n t a p r è s une de ses ailes, dont 
i l se sert comme d 'un boucl ier . I l renouvelle ses 
attaques j u s q u ' à ce que le serpent soit t u é . Ce
l u i - c i se d é f e n d - i l , l 'oiseau ouvre ses deux ailes, 
les porte en avant, et se garantit ainsi la t ê t e et 
la po i t r ine . » 

La voix du bucorax abyssinien est un c r i sourd, 
qu 'on peut rendre par bou ou kou. 

« Lorsque le m â l e et la femelle s'appellent, d i t 
Heug l in , l ' un d 'eux, le m â l e probablement , fai t 
entendre ce c r i sourd, mais retentissant; l 'autre 
l u i r é p o n d par u n c r i analogue, mais d'une oc
tave plus é l e v é e . Cette conversation dure ainsi 
plus d 'un quart d'heure sans i n t e r r u p t i o n . » Gour
ney mentionne le m ê m e f a i t ; i l ajoute que c'est 
toujours le m â l e q u i commence à cr ier , et qu 'on 
Penlend souvent à p r è s de deux mil les anglais de 
distance. 

Mes propres observations m 'on t appris que le 
bucorax abyssinien niche dans des troncs d'ar
bres creux ; au dire de Heug l in , ses œ u f s sont pe
t i ts , ronds, blancs, à gra in grossier. On ne sait 
pas encore quel est le nombre d ' œ u f s par n i c h é e ; 
on ignore é g a l e m e n t si le m â l e enferme sa fe 
melle pendant qu'elle couve. Dans le n id que j ' a i 
t r o u v é , r ien n ' ind iqua i t une pareille c l ô t u r e : i l 
ne renfermai t q u ' u n pet i t d é j à assez gros et tout 
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Fig. 56. Le Rhyticère h bec plissé (p. 212). 

noir, sauf le mi l ieu des ailes ; son bec n 'é ta i t en -
core s u r m o n t é d'aucun appendice. Je le remis 
dans son nid , e spé ran t que les parents viendraient 
et que je pourrais les tuer ; mais ils ne se m o n 
t r è ren t pas. 

Chasse. — Les ind igènes de l 'Af r ique se sou
cient peu de chasser l'abbagamba, l'oiseau mor t 
ne leur rapportant r ien et sa chair n ' é t an t pas 
pas t rès -dé l i ca te . Dans certaines con t r ée s , c'est 
m ê m e un animal sac ré . A u Kordofahn, on le 
chasse d'une façon toute pa r t i cu l i è re . « Pour 
• n'apporter desabbagambas vivants, dit Ruppell , 
on les poursuivait à cheval j u s q u ' à ce que, leurs 
forces é tan t épuisées , ils ne pussent plus vo
ler. » 

C a p t i v i t é . — Le petit que j 'avais t r o u v é dans 
le n id et que j ' empor ta i , après avoir inut i lement 

attendu les parents, f u t nour r i avec de la viande 
crue. 11 s'apprivoisa rapidement. Laissé libre 
dans la barque, i l errait à volonté de côté et 
d'autre ; mais b i en tô t i l choisit une place, où il 
revenait toujours . I l avait con t r ac t é une amitié 
toute pa r t i cu l i è re avec un c e r c o p i t h è q u e ; j'en ai 
dé j à par lé à propos de cette espèce ( I ) . A Khar-
thoum, on le laissa l ibrement courir dans la cour; 
jamais i l n'abusa de sa l iber té , et jamais i l ne né
gligea de revenir de temps à autre vers son ancien 
a m i ; parfois, i l passait des heures entières au
près de l u i , m a l g r é les mauvais traitements que 
celui-ci lu i faisait subir. Plusieurs singes étaient 
e n c h a î n é s dajis la cour ; l'abbagamba connaissait 
son ami , et jamais i l ne se t rompa. I l savait d'ail-

(1) Voyez Mammifères, U I, p. 63. 
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leurs s'occuper et se d iver t i r : i l pourchassait nos 
ibis a p p r i v o i s é s , a t taquai t les moineaux, q u ' i l 
poursuivai t dans toute la cour, et e x é c u t a i t les 
cabrioles les plus comiques. Souvent, i l g r impai t 
sur u n de nos l i ts , s'y couchai t à son aise les ailes 
é c a r t é e s , la t ê te c a c h é e sous le ventre ou sous 
l 'a i le . Jamais i l ne t é m o i g n a contre nous la 
moindre mauvaise h u m e u r ; i l se laissait cares
ser, soulever, emporter , sans donner signe de co
l è r e , sans, du moins , menacer de son bec. 

Mais tous les abbagambas captifs ne se com
portent pas de m ê m e . « Vous ê t e s heureux d'a
vo i r u n abbagamba aussi plaisant, m ' é c r i t m o n 
a m i B o d i n u s ; ce lu i que j ' a i p o s s é d é ne m'a n u l 
lement satisfait , et pour m o i cet oiseau me p a r a î t 
des plus ennuyeux, m a l g r é la s i n g u l a r i t é q u ' i l 
o f f re au p remier aspect. Lorsque j e r e ç u s l ' i n d i 
v i d u dont j e par le , j e le mis dans une vo l iè re , où 
ne se t rouva i t q u ' u n pigeon, dont l 'aile é ta i t para
lysée . Le p r e m i e r acte de l 'abbagamba f u t de 

BREHM. 

| fondre sur son compagnon de cap t i v i t é , de le 
| tuer et de le d é v o r e r . Quand je me cachais, i l 

marchai t à la f a ç o n d 'un é c h a s s i e r , et je ta i t sur 
les autres oiseaux des regards farouches ; i l leur 
aurait certainement fai t subir le m ê m e sort 
q u a u pigeon si les t re i l l i s de la cage ne l 'en 
avaient e m p ê c h é . Que lqu 'un s 'approchait-i l , i l 
se re t i ra i t auss i tô t dans un coin , y restait t r an 
quil le et dans une i m m o b i l i t é telle qu 'on l 'aurai t 
c ru e m p a i l l é , si les mouvements de ses yeux n'a
vaient t r ah i en l u i la vie . Se d é t o u r n a i t - o n , i l 
fda i t comme une flèche dans sa cabane et cher 
chait à se d é r o b e r à tous les regards. A u bout 
de quelque temps, i l revenait et regardait p r u 
demment si personne n ' é t a i t plus là . E n f i n , lors
q u ' i l avait repris assurance, i l s ' é leva i t m o i t i é 
volant, m o i t i é sautant jusque sur son perchoir , 

j ou plus souvent sur un peti t sapin q u i é t a i t dans 
! la v o l i è r e , et q u i p l ia i t sous le fa ix de cet oiseau. 
I I I restait là t r anqu i l l e , bien q u ' i l me f û t d i f f i c i l e 

I V - 339 
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de comprendre comment i l pouvait s'y mainte
nir avec ses doigts si courts. Ses regards curieux 
erraient constamment de côté et d'autres cher
chant si personne ne s'approchait. Venait-on près 
de l u i , i l fallait se tenir en garde ; i l suivait de 
l 'œil tous vos mouvements, en ouvrant le bec. 

,Lu i tendait-on le doigt, i l fondait dessus comme 
une flèche et faisait des morsures profondes et 

, douloureuses. Les bords de ses mandibules é ta ien t 
si tranchants qu'on courait le risque d'avoir le 
doigt dépou i l l é . Cependant, i l é tai t facile de 

j prendre cet oiseau; q suffisait de tenir d'une 
jmain un objet, sur lequel se f ixai t son at tention, 
puis de le saisir subitement de l 'autre main par 
le cou. 

« Mon abbagamba refusait toute autre aliment 
que la viande; i l ne touchait n i au pain, ni aux 
f ru i t s . 11 aimait surtout les souris, et en mangeait 
j u s q u ' à hu i t l 'une ap rè s l 'autre. I l é ta i t éga l emen t 
f r i a n d d'oiseaux. I l avalait les souris avec leurs 
poils, les oiseaux avec leurs plumes ; d'un seul 
coup de bec, i l tuait un moineau. I l mangeait 

des vers de terre, mais ce r é g i m e ne semblait 
pas l u i plaire beaucoup, et je crois qu'en l i -
ber té i l se nourr i t surtout de reptiles. Malgré 
les souris qu'on l u i prodiguait , la nourriture 
abondante qu 'on l u i servait, mon abbagamba 
éta i t t r è s - m a i g r e . Sa gorge, dure, musculeuse 
autrefois, é ta i t molle et flasque, comme un sim
ple repl i c u t a n é . I l n ' é t a i t cependant pas malade' 
i l mangeait et d igéra i t bien, son plumage était 
en bon é t a t ; cependant son amaigrissement in
diquait qu ' i l lui manquait quelque chose, et un 
mat in , on le trouva mor t dans sa cage. 

« Je n ' a chè t e r a i plus d'abbagamba, celui-ci 
m'a trop révol té par sa t im id i t é . Jamais je n'ai 
pu observer ses allures ; i l n'avait gagné les 
bonnes grâces de personne. » 

Monteiro eut longtemps aussi un abbagamba, 
q u ' i l soumit à un r é g i m e var ié . 11 l u i donna un 
jour du poisson, q u ' i l parut beaucoup aimer. On 
le lâcha dans la basse-cour, et tout aussitôt, il se 
p réc ip i t a sur les poussins, en tua six, les avala, 
et termina son repas en mangeant des œufs, 
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Die Làufer, the Coursers. 

Le mode de locomot ion d 'un an imal , sans 
ê t r e la condi t ion essentielle de son genre de vie 
en est cependant une des condit ions p r é d o m i 
nantes. I l peut servir à l u i assigner une place 
dans la classification, à é t ab l i r ses liens de pa
r e n t é avec d'autres ê t r e s , car, comme nous 
l'avons d é j à vu maintes fo is , i l explique son or
ganisation. Chez les oiseaux, que nous venons 
de passer en revue, cette r èg le est d i f f ic i le à re
c o n n a î t r e ; elle devient év iden te chez ceux dont 
i l nous reste à faire l 'h is toi re . 

Nous en avons fini avec les oiseaux r é e l l e m e n t 
arboricoles et a é r i e n s ; i l nous reste à nous oc
cuper de ceux dont l'existence est plus ou moins 
a t t a c h é e au sol . Parmi ceux-ci (les coureurs, 
comme nous les appellerons), i l en est beau
coup encore qu i passent la majeure partie de 
leur existence sur les arbres; mais le grand 
nombre v i t à terre ; beaucoup sont é t r a n g e r s 
dans l 'a i r : i ls ont perdu la f a c u l t é la plus i m 
portante des oiseaux, celle de pouvoir vo
ler . » 

C a r a c t è r e s . — Le c a r a c t è r e c o m m u n à tous 
les coureurs consiste dans le d é v e l o p p e m e n t de 
leurs jambes, aux d é p e n s de celui de leurs aiies. 
Ces deux appareils de locomot ion se t rouvent 
dans u n certain rappor t , l ' un vis-à-vis de l 'autre, 
o u , en d'autres termes, les ailes s 'atrophient, à 
mesure que les jambes se d é v e l o p p e n t . I l en r é 
sulte que les coureurs les plus parfaits ne sont 
pas les plus haut p l acés en organisation. Ce qu i 
doi t d é t e r m i n e r la place plus ou moins é levée 
d 'un an imal , ce n'est pas, en effet, le d é v e l o p 
pement plus ou moins p r é d o m i n a n t de tel ou 
tel organe, de tel ou tel appareil , mais bien 
l 'harmonie de d é v e l o p p e m e n t de tous les or
ganes. 

Les oiseaux compris dans cette sér ie var ient 
beaucoup, et les e x t r ê m e s sont c o n s i d é r a b l e m e n t 
distants les uns des autres; aussi, laisserons-
nous de c ô t é leurs autres c a r a c t è r e s communs , 
dont nous parlerons à l'occasion de chaque ordre 
en par t icu l ie r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les COU-
reurs sont r é p a n d u s par tout le globe, mais leur 
aire de dispersion est l i m i t é e . I l y a m ê m e des 

ordres entiers q u i ne sont pas r e p r é s e n t é s dans 
toutes les parties du monde. Comme on peut 
s'y attendre, ce sont les r é g i o n s tropicales qu i en 
renferment le plus ; toutefois la faune de la zone 
t e m p é r é e est l o i n d ' ê t r e pauvre en oiseaux de 
cette s é r i e , et plusieurs genres habi tent les con
t r é e s polaires. Quelques e s p è c e s ont une aire de 
dispersion te l lement restreinte, qu elles r i squent 
d ' ê t r e c o m p l è t e m e n t d é t r u i t e s ; d'autres e spèces 
d iminuen t d ' a n n é e en a n n é e . 

M œ u r s , h a b i t odes e t r é g i m e . — L 'hab i ta t de 
ces oiseaux est f o r t va r i é , L a p lupar t vivent 
dans les f o r ê t s ; on en rencontre cependant u n 
nombre c o n s i d é r a b l e dans les r é g i o n s d é g a r n i e s 
d'arbres. Dans les montagnes, les uns s ' é l èven t 
jusqu'au-dessus de la zone des arbres, tandis 
que d'autres descendent sur les plages les plus 
arides. 

Le r é g i m e exerce une grande influence sur 
l 'habitat des coureurs ; mais les observations 
sont encore insuffisantes pour d é m o n t r e r jus 
q u ' o ù s ' é t end cette inf luence . I ls sont d'ail leurs 
au nombre des animaux qu i se p r ê t e n t le moins 
à fa i re r e c o n n a î t r e cette l o i . I l y a p a r m i eux des 
oiseaux q u i se nourrissent de proies tou t comme 
l'aigle et le faucon, ou l 'h i rondel le et les oiseaux 
chanteurs ; d'autres sont f rugivores . De leur 
fo rme , on ne saurait donc conclure à leur r é 
gime. On peut admettre cependant que les cou
reurs s'habituent plus faci lement que les autres 
oiseaux à un r é g i m e d i f f é r e n t de leur r é g i m e 
p r i m i t i f , et que, dans certaines condit ions, ils 
se t rouvent bien d'une nour r i tu re qu' i ls d é d a i 
gneraient en toute autre circonstance. 

L e u r genre de vie p r é s e n t e é g a l e m e n t t rop 
de variations pour que nous puissions i c i le d é 
cr i re d'une f a ç o n g é n é r a l e . Leur mode de re
p roduc t ion varie beaucoup aussi et d i f f è r e sou
vent de ce que nous avons vu j u s q u ' i c i . Les 
deux parents ne prennent pas tou jours part à 
l ' incubat ion des œ u f s et à l ' é d u c a t i o n des pet i ts ; 
ce soin incombe g é n é r a l e m e n t à la m è r e , mais, 
chez certaines e s p è c e s , c'est le m â l e seul qu i 
s'en occupe. Chez d'autres encore, les parents 
ne s ' i n q u i è t e n t nul lement de leur p r o g é n i t u r e , 
et laissent à la nature le soin de vei l ler sur elle. 
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Beaucoup ne connaissent pas les unions fidèles, 
indissolubles que nous avons vues exister chez 
les autres oiseaux ; ils vivent p lu tô t en polyga
mie, à la f açon des m a m m i f è r e s ; quelques-uns 
m ê m e en polyandrie. La plupart se mul t ip l ient 
d'une m a n i è r e cons idé rab le . Les jeunes naissent 
souvent c o m p l è t e m e n t développés et capa
bles, dans bien des cas, de se suffire à eux-
m ê m e s . 

Usages et p r o d u i t s . — Parmi les coureurs 
nous trouvons beaucoup de gibier, et c'est parmi 
eux aussi que l 'homme rencontre ses oiseaux 
domestiques les plus p réc ieux . Ce sont eux que 
l'on voit dans tous nos champs, dans toutes nos 
basses-cours ; et dire qu'eux seuls sont capables 
de payer toutes les peines qu'on se donne ac
tuellement pour acclimater des animaux exoti
ques, ce n'est pas trop s'avancer. 

L E S G Y R A T E U R 

Die Girrvôgel, 

Les plus élevés en organisation d'entre les 
coureurs sont les gyrateurs, ou pigeons, aussi 
n o m m é s tourbillonneurs, roucouleurs. Us font en 
quelque sorte une transit ion entre les oiseaux 
que nous avons d é c r i t s , et ceux qu i nous cestent 
à é t u d i e r . Quelques naturalistes les rangent 
parmi les g a l l i n a c é s ; ils n'ont cependant avec 
ceux-ci qu'une analogie apparente. En é t u d i a n t 
leurs ca r ac t è r e s , on voit qu'i ls en d i f fè ren t au
tant qu ' i l est possible, entre animaux d'une 
m ê m e sér ie . Les gyrateurs naissent à moi t ié nus, 
aveugles; les gal l inacés , au moment de leur éclo-
sion, sont actifs, couverts de plumes, capables 
de se nour r i r e u x - m ê m e s . Cette seule d i f f é r ence 
est d'une telle valeur qu'on ne peut songer à 
rapprocher ces deux divisions plus que je ne le 
fais i c i ; à moins cependant de vouloir confondre 
les ca rac tè res dominateurs avec les ca rac t è re s 
s u b o r d o n n é s . 

Qui conna î t un gyrateur les c o n n a î t tous. 
Cet ordre est aussi parfaitement dé l imi té que 
celui des perroquets ou des bourdonneurs ; 
aussi n'en fa i t -on souvent qu'une seule famil le , 
que l 'on subdivise en un certain nombre de 
sous-familles. Mais l imi t e r ces de rn i è r e s est 
chose d i f f ic i le , ce qui explique la divergeance 
qui r è g n e à ce sujet entre les d i f férents au
teurs. 

C a r a c t è r e s . — Les gyrateurs ou pigeons sont 
des coureurs de taille moyenne. Us ont le corps 
r a m a s s é , le cou court , la t ê te petite, mais bien 
c o n f o r m é e . Leur bec est court, g é n é r a l e m e n t fa i 
ble, mou à la base, co rné seulement à la pointe ; 

-bombé et l é g è r e m e n t crochu chez les uns ; fo r t , 
épais , dur chez quelques autres ; i l est exception
nellement t r è s - b o m b é , et, exceptionnellement 
aussi, la mandibule i n f é r i e u r e offre des dente
lures p rè s de la pointe. Les narines, g é n é r a l e -

S — G Y R A TORES. 

the Crookle-Birds. 

ment en forme de fente longitudinale, sont per
cées dans un large espace membraneuxet recou
vertes par une écail le renf lée . Les tarses,rarement 
plus longs que le doigt du mi l i eu , sont couverts 
d 'écail lés courtes, en réseau à la face postérieure, 
disposées transversalement à la face antérieure. 
Les doigts sont au nombre de quatre : trois anté
rieurs, séparés ou au plus rel iés les uns aux autres 
par une courte palmature, et un postérieur, libre, 
Les ongles sont forts, mais courts et un peu re
cou rbés .Les r é m i g e s sont fortes et solides; la main 
en porte d ix , l'avant-bras de onze à quinze ; la 
seconde des primaires est la plus longue de 
toutes. La queue est f o r m é e de douze rectrices, 
exceptionnellement de quatorze à seize; elle est 
g é n é r a l e m e n t courte, l é g è r e m e n t arrondie, quel
quefois longue et conique. Le plumage est serré 
au corps; les plumes en sont grandes, larges, 
arrondies, duveteuses à leur base. Les couleurs 
tendres p r é d o m i n e n t ; souvent, cependant, les 
plumes du cou et des ailes bri l lent de teintessu-
perbes, à éc la t for tement m é t a l l i q u e . Les diffé
rences sont g é n é r a l e m e n t peu considérables 
entre les sexes; elles le sont beaucoup suivant 
les âges . Quant aux variations de taille, on peut 
dire que, chez les pigeons, le géan t est la taille 
d'une petite dinde, le nain celle d'une alouette. 

Q u a n t à leur organisation interne, les pigeons, 
d ' ap rès Nitzsch, dont nous r é s u m o n s ici les tra
vaux, ressemblent aux gal l inacés parla formeda 
sternum, de la fourchette, de l'avant-bras, du 
bassin, de l'estomac, des organes respiratoires; 
mais ils en d i f f è ren t notablement sous d autres 
rapports. 

Dans le squelette, les os du c r â n e sont pneuma
tiques ; les frontaux sont larges et bombés, ce 
qui d i f fè re beaucoup de ce que l 'on observe chez 
les ga l l i nacés . L'os larcymal ne présente pa* 
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d'apophyse s u p é r i e u r e aplatie ; les apophyses 
temporales, courtes et faibles, ne sont pas sou
dées par leur pointe, comme chez les g a l l i n a c é s , 
et les os palatins ont plus de largeur que chez 
ceux-c i . L a colonne v e r t é b r a l e comprend de 12 à 
13 v e r t è b r e s cervicales, 7 dorsales, plus ou moins 
s o u d é e s les unes aux autres, et 7 caudales. Le ster
n u m a des rapports avec celui des ga l l inacés par 
son b o r d p o s t é r i e u r , q u i se prolonge du cô té du 
bassin; mais i l en d i f f è r e p a r l a disposit ion des 
é c h a n c r u r e s , par la hauteur du b r é c h e t , qui 
est aussi d é v e l o p p é que chez les c y p s é l i d é s et 
les col ibr is . L a fourchet te est fa ible , m i n c e ; elle 
ne p r é s e n t e pas l'apophyse i n f é r i e u r e impai re , 
si p r o n o n c é e chez les g a l l i n a c é s . La main est 
plus longue que l 'avant-bras, ce lu i -c i plus long 
que le bras. Le bassin est, comme chez les gal
l i n a c é s , large et apla t i , et les membres p o s t é 
r ieurs sont construits sur le m ê m e type que ceux 
de ces derniers. 

La disposit ion des muscles, chez les gyrateurs, 
rappelle celle que l 'on trouve chez les ga l l ina
cés . Les muscles des membres s u p é r i e u r s , seuls, 
sont remarquables par la force extraordinaire 
de leur ventre et la b r i è v e t é de leurs tendons. 

La langue est mol l e , é t r o i t e , en f o r m e de f l è 
che ; son bord p o s t é r i e u r est r e n t r é en dedans 
et f inement d e n t e l é ; son noyau est car t i lagineux ; 
l'apophyse impai re p o s t é r i e u r e de l'os hyo ïde est 
mobi le et i n d é p e n d a n t e . L ' œ s o p h a g e p r é s e n t e un 
jabot , dont les parois s ' épa i ss i s sen t au moment 
de l ' i ncuba t ion . A cette é p o q u e , la surface i n 
terne de cet organe p r é s e n t e u n s y s t è m e de plis 
et de glandules, d i sposé s en r é s e a u ; elle est f o r 
tement i n j e c t é e , et s é c r è t e un l iqu ide d'appa
rence l a c t é e , q u i est la p r e m i è r e nour r i tu re des 
petits. Cette p a r t i c u l a r i t é dist ingue les pigeons de 
tous les autres oiseaux. Le ventr icule s u c c e n t u r i é 
est a l l o n g é , t r è s - g l a n d u l e u x ; le gés i e r est t r è s -
musculeux . L ' i n t e s t in a environ six ou h u i t fois la 
longueur d u corps ; les c œ c u m s sont petits, les 
lobes du foie i n é g a u x , et la vés i cu l e b i l ia i re fa i t 
d é f a u t . Le p a n c r é a s est double, la rate s p h é r i -
que, l 'ovaire simple et s i tué à gauche. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les gyrateurs 
sont r é e l l e m e n t cosmopolites : ils v ivent dans 
toutes les parties du monde et dans toutes les 
zones. Cet ordre est sur tout r ichement r e p r é s e n 
té en O c é a n i e et dans les î les de l ' océan Paci f i 
que. Les î les de la Sonde, les Phi l ippines , les Molu-
ques ont toutes des e s p è c e s de pigeons nombreu 
ses et superbes. A la Nouvel le-Hollande et à la 
N o u v e l l e - G u i n é e , on en t rouve un grand n o m 
bre ; i l n J y en a pas moins dans le sud de l 'Asie, 

c ' e s t - à - d i r e aux Indes et en Chine. En A f r i q u e , 
les e s p è c e s sont moins nombreuses qu'en A s i e ; 
mais chaque e s p è c e y est r e p r é s e n t é e par tant 
d ' ind iv idus , qu 'on rencontre des pigeons par tout , 
jusqu 'au m i l i e u du d é s e r t . Dans les fo rê t s des 
steppes chaque arbre , pour ainsi d i re , est occu
pé par des pigeons ; dans les f o r ê t s vierges, leurs 
cris , leurs roucoulements f o n t une des parties 
indispensables et p r é d o m i n a n t e s des concerts 
qu i y retentissent. Une fonta ine , une flaque d'eau 
dans la steppe ou dans le d é s e r t devient le l i eu de 
rassemblement de centaines de mi l l i e r s de ces 
oiseaux. 

A l ' A m é r i q u e , no tamment à l ' A m é r i q u e du 
Sud, appart ient plus d u tiers des e s p è c e s de gy
rateurs actuellement connus. 

« Dans les gigantesques f o r ê t s vierges du B r é 
s i l , d i t le pr ince de W i e d , habitent de nombreux 
pigeons. Leurs tendres roucoulements charment 
l 'ore i l le du chasseur, q u i , abattu par la chaleur 
du j o u r , s'est é t e n d u sur un l i t de mousse, au 
pied d 'un arbre é n o r m e , au bord d 'un cla i r ruis
seau, tandis que la vanille et d'autres plantes 
embaument tou t autour de l u i l 'a i r de leurs par
f u m s . » Dans l ' A m é r i q u e centrale, les pigeons 
sont encore plus nombreux qu 'au B r é s i l ; mais 
c'est dans les î les sur tout qu ' i l s t rouvent des l ieux 
à leur convenance. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On est en 
dro i t de dire des gyrateurs que ce sont des animaux 
bien d o u é s . Gais, vifs , agiles, assez prudents , i ls 
surpassent bien des oiseaux sous le rappor t des 
f acu l t é s physiques et intel lectuelles. Us marchent 
bien et longtemps, sinon t r è s - v i t e ; à chaque 
pas, ils inc l inen t la t ê t e , car leurs pattes sont 
t r è s - c o u r t e s . Quelques e spèces courent avec assez 
de r a p i d i t é , à la f a ç o n des poules ; d'autres pa
raissent maladroits à terre , mais ils en sont d'au
tant plus agiles au m i l i e u des arbres. Ceux q u i 
marchent le mieux sont aussi ceux qu i volent 
le plus m a l . La p lupar t de ces oiseaux ont u n 
vol puissant, t r è s - r a p i d e ; ils peuvent, t o u t en 
volant, se d é t o u r n e r b rusquement ; leur vol est 
g é n é r a l e m e n t b ruyant . En Egypte, j ' a i vu des 
pigeons nager, et Naumann assure qu ' i ls p l o n 
gent, en cas de n é c e s s i t é . 

Bien que variant d'une e spèce à l 'autre , la 
voix des pigeons a quelque chose de propre à ces 
oiseaux. La p lupa r t roucou len t , c ' e s t - à - d i r e 
qu' i ls poussent des sons é c o u r t é s , bas, à t i m 
bre caverneux, parmi lesquels dominen t les 
syllabes : rouck ou roucks; d'autres bourdon
nent, f o n t entendre des sons doucement t r e m 
blo tan ts ; quelques-uns h u r l e n t ; d'autres r i en t ; 
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d'autres encore grognent d'une façon t rès-désa
g réab le , tandis qu ' i l en est qui produisent des 
sons harmonieux, bien soutenus. 

Parmi leurs organes des sens, le plus parfait 
est l 'œ i l ; i l est grand, bien fai t , de couleur vive, 
souvent plein d'expression. La vue de ces o i 
seaux est excellente; leur ouïe est t r è s - f i n e ; 
l 'odorat, le goût et le toucher doivent ê t re aussi 
assez déve loppés . Ona souvent e x a g é r é l e u r in te l 
ligence, dans l 'admirat ion où l 'on étai t de leurs 
formes gracieuses. Les pigeons sont prudents. 
cra int i fs ; mais ils ne savent pas, comme d'autres 
oiseaux, distinguer un danger réel d'un danger 
apparent; ils fuient le berger et le paysan, aussi 
bien que le chasseur. Quelques-uns viennent 
s 'é tabl i r au voisinage des lieux hab i t é s par 
l 'homme, mais c'est là une exception. Appr ivoi 
ser des pigeons est chose di f f ic i le ; on n'y arrive 
qu'au bout de plusieurs géné ra t ions élevées en 
capt iv i té . Le jugement de ces oiseaux est peu dé 
v e l o p p é ; leur m é m o i r e assez fa ib le ; cependant 
ils sont plus intelligents que les autres coureurs. 

Les allures des pigeons ont tant de charmes et 
d'attraits que, depuis les temps les plus recu lés , 
on a fai t de ces oiseaux l ' e m b l è m e de toutes les 
bonnes qua l i t é s ; ils sont m ê m e devenus des sym
boles spirituels ; cependant, à l'observateur non 
p r é v e n u , ils se p r é s e n t e n t sous un j o u r moins 
favorable. Personne ne songe à nier leur g r â c e ; 
on peut admirer leurs t émo ignages mutuels de 
tendresse; mais la fidélité conjugale si r e n o m m é e 
des colombes n'est pas toujours à l 'abri du 
soupçon , et quant à l'attachement qu'ils auraient 
pour leur p r o g é n i t u r e , i l est facile d ' a c q u é r i r 
des preuves du contraire. Beaucoup de pigeons, 
mais non tous, aiment la société et vivent par 
paires. Le couple reste-t-il un i pendant foute sa 
vie, comme on l'a dit? Gela est douteux : i l y a 
bien des observations qui viennent d é m e n t i r leur 
fidélité proverbiale. Ils sont assez ardents en 
amour, c'est vrai , mais les gal l inacés le sont plus 
encore ; leurs t é m o i g n a g e s de tendresse nous 
frappent, et nous oublions qu ' i l est d'autres o i 
seaux bien plus charmants sous ce rappor t : les 
perroquets, par exemple. L ' ind i f f é rence de cer
tains pigeons pour leur p r o g é n i t u r e nous semble 
affreuse : ils abandonnent leurs œ u f s , leurs pe
ti ts , si on les d é r a n g e dans les soins qu'ils leur 
donnent. Ils sont envieux et ja loux ; bien plus. 
ils sont avares. Trouvent-ils quelque chose à 
manger, ils le couvrent de leurs ailes, tandis que 
dans les m ê m e s circonstances, les poules font en
tendre un cr i d'appel pour faire profiter leurs com-
pagnesde leur d é c o u v e r t e . Dévouemen t , sacrifice 

à d'autres ê t res sontsentiments inconnus aux pi-
geons; ce n'est qu'en apparence qu'ils se réunis-
sent à d'autres an imaux ; i l s n'aiment que la so
ciété de leurs pareils. Ind i f fé ren ts pour la p l u . 
part des ê t res a n i m é s , ils craignent ceux qui sont 
plus forts qu'eux, et se déf ient du plus grand 
nombre. 

Sous le rapport de l 'habitat, les gyrateurs 
offrent de grandes d i f f é rences . Les uns sont ex-
clusivement arboricoles, et c'est au plus s'ils se 
posent à terre pour s'abreuver; d'autres, au 
contraire, vivent presque toujours sur le sol, et 
ne se posent jamais que sur de basses branches 
et pour peu de temps. Ceux-ci habitent les forêts 
les plus sombres ; ceux-là , les bois clair-semés des 
steppes. Les uns ne se trouvent que sur les ro
chers, d'autres dans les buissons, d'autres dans 
les petites î l e s ; mais tous aiment le voisinage 
de l'eau, et ils évi tent de leur mieux les lieux qui 
en sont d é p o u r v u s . 

Les pigeons qui vivent dans le Nord émigrent; 
ceux qui vivent dans le Sud sont sédentaires ou 
errants. Ceux-ci fo rment tout au plus de petites 
bandes; d'ordinaire,ils vont par paires.Les autres, 
au moment des voyages, se r éun i s sen t en grandes 
troupes. I l en est qui vivent toute l'année en so
cié tés , et ces sociétés sonttellement nombreuses, 
qu'aucun autre oiseau ne peut leur être compa
ré sous ce rapport . On parle de bandes de pigeons 
f o r m é e s de mil l iards d'individus de la même 
espèce . Les migrateurs ne vont généralement pas 
lo in ; ceux qui habitent l 'Europe gagnent le nord 
de l ' A f r i q u e pour hiverner, lorsqu'ils ne restent 
pas dans le m i d i de l 'Europe. 

La nourr i ture des gyrateurs est presque exclu
sivement végé ta le . On a t rouvé dans le jabot de 
quelques-uns des limaces, des vers, des chenilles; 
on sait qu'ils se d é b a r r a s s e n t de leurs parasites 
en les dévo ran t ; mais, en somme, le règne ani
mal ne leur fou rn i t qu'une q u a n t i t é d'aliments 
excessivement restreinte. La plupart mangent 
des graines et des tubercules; certaines espè
ces se nourrissent de baies et de fruits. Ils se 
contentent de ramasser leur nourr i ture et de l'a
valer telle quelle sans la m â c h e r ; rarement, ils 
la dépou i l l en t de ses enveloppes; ils la déterrent 
avec leurs pattes ou p l u t ô t avec leur bec. Plu
sieurs espèces aiment la terre sa lée ; on les voit 
arriver r é g u l i è r e m e n t dans les lieux où cette 
substance se trouve, et c'est surtout à l'époque 
où elles ont des petits qu'elles en sont friandes. 
Les pigeons qu i mangent des graines dures ava
lent de petites pierres et d'autres corps sembla
bles ; les femelles qui sont sur le point de pondre 
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mangent des m a t i è r e s calcaires. Us ont besoin 
de beaucoup d'eau, pour d é t r e m p e r les grains 
dont ils se nourr issent . 

Tous les gyrateurs ont plus d 'une c o u v é e par 
an. Leur n i d varie beaucoup ; t a n t ô t i l est é t ab l i 
sur les branches d'arbres, t a n t ô t sur les buis
sons, p rè s ou f o r t au-dessus du sol, dans un tronc 
d 'arbre creux, dans une crevasse de rocher, sur 
une m a î t r e s s e branche, rarement sur la terre . 
I l est fa i t de quelques ramil les s è c h e s , g ross iè re 
ment et l â c h e m e n t e n t r e l a c é e s , et i l of f re si peu 
de so l id i t é , en apparence, qu 'on a peine à com
prendre comment i l peut r é s i s t e r à la p luie et au 
vent. Chaque c o u v é e est de deux œ u f s blancs ; 
quelques e spèces n 'en pondent qu 'un seul ; quel
ques autres trois, mais ce sont là des exceptions. 

A u moment des amours, le m â l e est t r è s - e m 
p re s sé a u p r è s de sa femel le ; i l roucoule , i l chante, 
i l r i t , i l h u r l e ; i l e x é c u t e les mouvements les plus 
s ingul ie rs ; i l s ' incl ine, se courbe, se tourne, s'a
vance, recule, s 'é lève dans l 'a i r à grand b r u i t , se 
laisse re tomber doucement, b é c o t e sa femel le , la 
d é b a r r a s s e de ses parasites; toutes ses allures 
t é m o i g n e n t d'une grande exci ta t ion. Les deux 
parents couvent les œ u f s ; le m â l e , cependant, à 
en juger par le pigeon domestiqu?. ne le fa i t 
qu'avec impatience ; i l n 'aime pas l ' i m m o b i l i t é à 
laquelle cette fonc t ion l 'obl ige. La femelle couve 
toute la nu i t et une grande partie du j o u r . A u 
moment où elle abandonne le n i d , — ce q u i a l i eu 
vers m i d i , — le m â l e vient la relayer. A u bout 
de quatorze à v ingt jours , les jeunes éc losen t . 
Us sont petits, d é b i l e s , in formes , aveugles, cou
verts d 'un rare duvet jaune , et ils restent dans le 
n id jusqu 'au moment où ils peuvent voler. Les 

parents les nourr issent en leur in t roduisan t des 
al iments dans le bec; ils leur donnent d 'abord la 
m a t i è r e c a s é e u s e que s é c r è t e n t les parois du ja
b o t ; plus t a rd , des grains r amol l i s , et enf in des 
grains durs. Lorsqu ' i l s ont pris leur essor, leur 
d é v e l o p p e m e n t est rapide ; à u n an, i ls sont ca
pables de se reprodui re . 

U t i l i t é . — Tous les pigeons, ceux du moins 
qui habi tent nos pays, sont des oiseaux utiles. 
Le paysan, à vra i dire , q u i c ra in t t ou jou r s d ' ê t r e 
volé et p i l l é , est d 'un avis contra i re , et Naumann 
s'est laissé aller à partager l ' op in ion populaire . 

J Mais u n observateur consciencieux, que j ' a i d é j à 
; eu plus d'une fois l 'occasion de ci ter , le pasteur 

Snell , a d é m o n t r é par des observations r é p é t é e s 
et exactes, que les pigeons mangent bien que l 
ques grains de b l é , qu i seraient perdus d'ailleurs 
sans cela, mais qu ' i l s se nourr issent presque ex
clusivement de graines de mauvaises herbes, 
nuisibles à l ' ag r icu l tu re , et qu ' i ls sont ainsi d'une 
u t i l i t é inest imable. Snell a t r o u v é dans le j abot 
d 'un pigeon domestique 3,582 graines de vesce,* 
et i l calcule qu'en un an, un pigeon avec ses pe
tits mange envi ron 800,000 de ces graines. Ces 
observations met tent c o m p l è t e m e n t à n é a n t les 
accusations que l 'on avait fa i t peser sur ces c i -

j seaux; elles mon t ren t au contraire combien la 
| cul ture des c é r é a l e s serait en p é r i l , sans eux. Ce 

n'est pas i c i le l ieu de nous appesantir davan
tage sur ce fa i t . Ce que nous avons d i t doi t suf
fire. Que l ' homme inte l l igent veuil le bien con
t rô l e r nos assertions, et ne pas les rejeter d'une 
m a n i è r e absolue : en r é p é t a n t les observations 
de Snel l , i l se convaincra de la r éa l i t é des ser 
vices aue nous rendent ces oiseaux. 

L E S T R É R O N I D É S — TRERONES. 

Die Fruchttauben, the Fruit-Pigeons. 

C a r a c t è r e s . — Des trois cent et quelques es
pèces de gyrateurs actuellement connues, les 
p r e m i è r e s à é t u d i e r sont celles qu i fo rmen t la fa
mi l l e des t r é r o n i d é s ; elles const i tuent en que l 
que sorte une transi t ion entre les oiseaux que 
nous avons passés en revue j u s q u ' i c i et les autres 
pigeons. 

Les t r é r o n i d é s ont des cormes r a m a s s é e s ; le 
bec cour t et épa i s ; les pattes courtes, t r è s - f o r t e s , 
à plante l a r g e ; les ailes moyennes; la queue 
c o u r t e , o rd ina i rement c o m p o s é e de quatorze 
rectrices, t r o n q u é e à angle d ro i t , rarement con-
mque. Le plumage est vivement c o l o r é ; le vert 
y domine g é n é r a l e m e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les t r é r o 
n idés habi tent les Indes, les î les de la Malaisie, 
UAustral ie, l ' O c é a n i e , et l ' A f r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les t r é r o 
n idés vivent en soc i é t é s plus ou moins n o m 
breuses ; ils se t iennent presque exclusivement 
sur les arbres, se nourrissent de baies, de f r u i t s 
et p e u t - ê t r e except ionnel lement de grains. Sur 
les arbres, i ls sont plus agiles que les autres p i 
geons; leurs allures y rappel lent celles des per
roquets. Us courent rapidement le long des 
branches, s'y suspendent la t ê t e en bas, prennent 

des postures qu i l eu r son texc lus ivemen tp ropres . 
L e u r voix est for te et harmonieuse; elle d i f fè re 
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Fig. 58. Le Phalacrotréron d'Abyssînie. 

beaucoup de celle des autres pigeons. Les es
pèces indiennes, et probablement aussi les a f r i 
caines, construisent dans la cime des arbres les 
plus touffus u n nid f o r m é de branches l â c h e m e n t 
en t re l acées , et pondent deux œ u f s blancs. Je si
gnale ce fait avec intent ion ; car plusieurs au
teurs ont avancé que certaines espèces de cette 
famil le nichaient dans des troncs d'arbres creux, 
et pondaient j u s q u ' à quatre œ u f s . 

C a p t i v i t é . — Les t r é ron idé s s'habituent plus 
diff ic i lement à la capt ivi té que les autres gyra
teurs. I l n'est cependant pas impossible de les 
conserver longtemps en cage, si l 'on a soin de ne 
leur donner à manger qu'avec mesure; car ils 
sont t rès-voraces et meurent souvent d'indiges
t ion . Ils ne sont d'ailleurs pas fo r t divertissants. 
Autant ils sont vifs et bruyants en l ibe r té , autant, 
en cage, ils deviennent tranquilles et silen
c ieux. 

L E S P H A L A C R O T R É R O N S — 

PHALACROTRERON. 

Die Papageitauben, the Parrol-Pigeons, 

Caractères. — Les phalacrotrérons, vulgai
rement pigeons-perroquets, ont le corps épais; le 
bec court, robuste, à mandibule supérieure cro
chue, nu à la base ; des ailes longues, aiguës, la 
d e u x i è m e r é m i g e é t an t la plus grande; une 
queue courte, t r o n q u é e à angle d ro i t ; des tarses 
relativement courts, en grande partie couverts de 
plumes; la plante des pieds large; les doigts 
courts. 

LE PHALACROTRÉRON D'ABYSSINIE — 
PHALAC110TIIERON ABYSSINICA. 

Die Papageitaube, the Parrot-Pigeon 

Quand on a dépassé les premiers contre-forts 
des hautes montagnes de l 'Abyssinie; que,laissant 
de r r i è r e soi les plaines arides du Samachra, on 
s'avance dans les vallées à végé ta t ion splendide, 
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Fig. 59. La Palombe à collier (p. 227). 

o ù retent i t le c r i harmonieux du f lû t i s te , on aper
çoi t par tou t les plus beaux de tous les pigeons 
du nord-est de l ' A f r i q u e ; leurs bandes e f f r ayées 
s'envolent avec un f o r t bruissement; leur voix 
s i n g u l i è r e : hi ha hou, r é s o n n e de toutes parts ; ils 
ne peuvent é c h a p p e r à l 'œi l du voyageur. C'est 
de cette e spèce que nous allons nous occuper. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau ( fig. 48) br i l l e par son 
plumage. I l a le dos vert-olive pâ le , le ventre jaune 
clair ; Ja t ê t e , le cou, la poi t r ine d 'un vert c e n d r é ; 
les é p a u l e s d 'un rouge v ineux ; les couvertures 
des ailes n o i r â t r e s , largement b o r d é e s de jaune 
c la i r ; les r é m i g e s n o i r â t r e s , à l i sé ré c l a i r ; les 
rectrices noires dans leur m o i t i é a n t é r i e u r e , d 'un 
gris d 'argent dans leur m o i t i é te rminale ; la pu
pi l le e n t o u r é e d 'un l i sé ré é t ro i t , b leu f o n c é ; le 
reste de l ' i r i s d 'un rouge p o u r p r e ; l 'œil e n t o u r é 
d 'un cercle n u , rouge b l e u â t r e ; le bec blanc, à 
reflets b l e u â t r e s à la base, rouge pâ le à la pointe ; 
la c ire rouge-de-corail sale; les pattes d 'un jaune-
orange f o n c é . L ' e s p è c e a 33 cent, de long et 58 
cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 

19 cent., celle de la queue de 12. La femelle a i e 
m ê m e plumage que le m â l e ; elle est seulement 
un peu plus peti te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le phalacro-
t r é r o n d'Abyssinie habite tou t le centre et le 
sud de l ' A f r i q u e . Le Va i l l an t l 'a obse rvé dans le 
pays des Grands Namaquois ; d'autres natura
listes l 'ont vu dans l'ouest de l ' A f r i q u e et en 
Abyssinie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — T e m m i n c k 
di t q u ' i l y habite les basses r é g i o n s ; que pendant 
la chaleur du j o u r , i l se t ient p e r c h é à la cime 
des arbres, dans une i m m o b i l i t é c o m p l è t e ; qu ' à 
l ' en t rée de la saison des pluies, i l se d i r ige vers 
le sud de l ' A f r i q u e , r é u n i à ses semblables en 
troupes nombreuses, q u i volent à une hauteur 
surprenante. Quant à m o i , je ne le regarde pas 
comme un oiseau voyageur, et tous les auteurs 
r é c e n t s sont de mon avis. D ' a p r è s mes observa
tions, de petites famil les de ces oiseaux habitent 
les val lées profondes et les parties du Samchara 
au pied des montagnes, là où se manifeste dans 

I V — 310 
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toule sa splendeur la végéta t ion tropicale. Heu
gl in a vu cette espèce dans le sud du Sennaar, 
sur les bords du Ni l Blanc et dans le Kordofahn. 

Dans le Samchara, ces oiseaux se tiennent sur 
les hautes m i m o s é e s qu i recouvrent de leurs 
branches l'arbre de J u d é e et les cissus aux tiges 
quad r i l a t è r e s et couvertes de vrilles ; dans les 
vallées des montagnes, ils s 'é tabl issent sur les su
perbes tamarins, sur les kigél ies à la cime touf
fue, au mil ieu de l 'épais feuillage des gigantes
ques sycomores. Partout où se trouvent r éun i s 
trois ou quatre de ces arbres, on peut ê t re sûr 
d'y trouver des pha l ac ro t r é rons ; des sycomores 
isolés m ê m e s leur servent le mat in et le soir de 
l ieu de rassemblement; au mi l ieu du j o u r , de 
refuge contre les rayons b rû l an t s du soleil. 

Parfois, on rencontre ces oiseaux par paires ; 
mais le plus souvent ils forment des bandes de 
huit à vingt indiv idus ; j e n'en ai jamais vu de 
plus nombreuses. Même en volant, les deux i n 
dividus d 'un m ê m e couple ne se s épa ren t pas. 
Us se perchent l 'un à côté de l 'autre, et au m i 
lieu m ê m e d'une bande, i l n'est pas d i f f ic i le de 
r e c o n n a î t r e chaque paire. 

Le p h a l a c r o t r é r o n d'Abyssinie semble en effet 
surpasser tous les autres pigeons en tendresse ; 
i l donne à sa femelle des t é m o i g n a g e s tout par t i 
culiers de son amour. Comme les autres p i 
geons, i l se presse contre elle, la caresse, 
s'élève bruyamment dans les airs pour en redes
cendre doucement. On le voit aussi é t e n d r e 
avec grâce et é l égance ses ailes au-dessus de 
l 'objet de son amour ; exécu te r , pour l u i plaire, 
des évolut ions que seuls, d'ordinaire, accom
plissent les perroquets. Malheureusement, mon 
sé jour dans ces con t rées ne coïncida pas avec 
l 'époque des amours de ces oiseaux, et je ne pus 
observer leurs allures pendant ces moments; 
j ' en vis cependant assez, pour ê t re convaincu 
de la véraci té des réc i ts des autres voyageurs. 

Cette espèce a, en effet, beaucoup de ressem
blance avec les psittaciens. Ses couleurs, vert 
et jaune vi f , rappellent celles des perroquets. 
Comme eux, elle grimpe de branche en branche 
et prend des postures vraiment s ingul ières . Sou
vent le chasseur y est t r o m p é , et croit voir un 
perroquet. Je mentionnerai encore ce fa i t : que 
notre p h a l a c r o t r é r o n se tapit souvent sur la bran
che où i l est posé , à la façon d 'un engoulevent 
endormi. Son vol rapide est accompagné d'un 
brui t sifflant, d i f fé ren t du b ru i t que font les 
autres pigeons en volant. Sa voix seule n'a rien 
d ' agréab le ; elle ressemble un peu à un hurle
ment. Jamais je n'ai entendu ce pigeon rou
couler. 

Dans l'estomac de ceux que j ' a i tués, j'ai 
t rouvé des baies de diverses espèces , et les indi
gènes m'ont assuré qu 'on ne rencontrait cet 
oiseau que là où croissaient des arbres ou des 
buissons à f ru i t s . Ce r é g i m e explique comment 
cet oiseau ne vient jamais à terre; pour ma 
part, je ne l 'ai jamais vu que perché sur un 
arbre. 

Le Vai l lant d i t que celte espèce niche dans 
un tronc d'arbre creux, et qu'elle y pond, sur 
un tas de mousse et de feuilles sèches, quatre 
œuf s d'un blanc j a u n â t r e . Je n 'ai , sur ce sujet, 
aucune d o n n é e positive, mais je crois cette asser
t ion en tachée d'erreur. 

chasse. — Cet oiseau n'est facile à chasser 
que pour celui qu i se met à l ' a f fû t sous un de 
ses arbres favoris. I l est t r è s -p ruden t , craintif, 
et ne se laisse pas approcher facilement. 

C a p t i v i t é . — Peut-on garder en captivité un 
p h a l a c r o t r é r o n d'Abyssinie, pris adulte ? Je l'i
gnore. Le Vai l lant raconte avoir déniché un 
jou r quatre jeunes, et les avoir conservés tant 
qu ' i l eut des f rui ts à leur donner ; quand i l en 
manqua, ils r e f u s è r e n t toute autre nourriture et 
pé r i r en t . 

L E S C O L O M B I D E S — COLUMB^J. 

Die Tauben, the Doves. 

C a r a c t è r e s . — Les co lombidés d i f fè rent des 
t ré ronidés par leur bec de longueur moyenne, 
faible, c o r n é seulement à sa pointe, mou à la 
base, recouvert d'une c i r e ; leurs pattes plus 
élevées, à plante plus é t ro i te et mieux disposée 
pour la marche; leur queue f o r m é e de douze 

pennes, arrondie ou t r o n q u é e à angle droit; leur 
plumage moins vivemeut co loré . 

C'est à cette famil le qu'appartiennent toutes 
les espèces de pigeons i n d i g è n e s , et celles qui 
sont devenues domestiques. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les COloKl-
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bit lés habi tent l ' A n c i e n et le Nouveau-Monde ; 
mais l 'Anc ien Monde est plus r iche en genres et 

en e spèces . 

LES PALOMBES — PALUMBIS. 

Die Ringeitauben, the Ring-Doves. 

C a r a c t è r e s . — Les palombes, qu 'on nomme 
aussi ramiers, sont c a r a c t é r i s é e s par leur stature 
vigoureuse, leur queue ample et relat ivement 
longue, leurs tarses plus courts que le doigt 
m é d i a n et l é g è r e m e n t e m p l u m é s au-dessous de 
l ' a r t i cu la t ion tibio-tarsienne. 

LA PALOMBE A COLLIER—PÂLUMBUS TOB.QUJTUS. 

Die Ringeltaube, die Holztaube, the Eing-Dove. 

Caractères. — La palombe à collier, plus 
connue sous le n o m de palombe, pigeon ramier ou 
s implement ramier (fig As)), a la t ê t e , la nuque et 
la gorge d 'un bleu f o n c é , le haut du dos et des 
ailes d 'un gr is-bleu f o n c é ; le bas du dos et le 
croupion bleu clair ; la t ê te et la poi t r ine gris v i 
neux ; le bas du ventre blanc, le reste de la partie 
i n f é r i e u r e du corps bleu c la i r ; la partie i n f é r i e u r e 
du cou o r n é e de chaque cô t é d'une tache b lan 
che b r i l l an te ; le d e r r i è r e et les cô té s du cou 
d 'un vert d o r é , à reflets bleu et cuivre-rosette ; 
les r é m i g e s gris a r d o i s é , avec les primaires bor
dées de b lanc; les rectrices d 'un c e n d r é f o n c é 
en dessus, passant au no i r vers l ' e x t r é m i t é , avec 
une large bande transversale d 'un gris b l e u â t r e 
en dessous ; l 'œi l jaune-de-soufre c la i r , le bec 
jaune pâ le à la pointe, rouge à la racine; les 
pattes d 'un rouge b l e u â t r e . Cet oiseau a 45 cent. 
de long et 79 cent, d 'envergure; la longueur de 
l 'ai le est de 25 cent., celle de la queue de 18. La 
femel le est un peu plus petite que le m â i e , et 
les jeunes ont desteintes plus mates. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a palombe 
. à col l ier se t rouve dans toute l 'Europe, depuis 

le sud de la Scandinavie j u s q u ' à l ' e x t r ê m e sud, 
et en Asie, depuis le centre de la S ibé r i e j u s q u ' à 
l 'Himalaya. Dans ses migra t ions , elle arrive 
dans le nord-ouest de l ' A f r i q u e ; on ne l'a jamais 
vue dans la r é g i o n du nord-est. Dans le m i d i , 
elle est d é j à plus rare que dans nos c o n t r é e s ; 
j ' en ai cependant r e n c o n t r é des bandes n o m 
breuses dans certaines parties de l'Espagne. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La pa
lombe à col l ier est u n vé r i t ab l e oiseau sylvicole, 
DU d u moins arbor icole . Chez nous on la ren
contre dans toutes les f o r ê t s , quelle que soit leur 
î t e n d u e , quelle qu'en soit l'essence p r é d o m i -
î a n t e . On la vo i t dans les montagnes comme en 
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plaine, p r è s des villages comme l o i n de toute 
hab i t a t ion . E l le semble p r é f é r e r cependant les 
f o r ê t s de pins, de sapins, d ' é p i c é a s , pour cette 
seule raison, sans doute , que les graines de ces 
arbres sont pour elle des al iments de p r é d i l e c t i o n . 
Except ionnel lement , elle vient fixer sa demeure 
dans les villages ou m ê m e dans les vi l les . 11 y a 
des palombes qu i n i c h e n t sur les arbres des 
promenades de Dresde, de Le ipz ig , et dans les 
jardins d ' I é n a ; à Paris, les ja rd ins des Tui le r ies , 
du L u x e m b o u r g , d u M u s é u m d 'his toi re n a t u 
relle sont, neuf mois de l ' a n n é e , les demeures 
habituelles d'une foule de palombes. 

Dans le N o r d , la palombe à col l ie r est u n o i 
seau de passage, qu i arr ive et s'en va avec une 
grande r é g u l a r i t é ; d é j à dans le m i d i de l ' A l l e 
magne, mais sur tout en Espagne et en I ta l ie , 
elle est s é d e n t a i r e . Celles q u i v ivent l ' é té chez 
nous s'en vont en automne dans le m i d i de 
l 'Europe, et h ivernent dans des c o n t r é e s où 
elles ont souvent à sou f f r i r des i n t e m p é r i e s , pen
dant plusieurs semaines. J 'a i r e n c o n t r é en h i 
ver des bandes nombreuses de ces oiseaux p r è s 
de Madr id et dans la Sierra Nevada, mais j ' a i 
appris en m ê m e temps qu'elles y é t a i e n t aussi 
abondantes en é té qu 'en hiver . Dans le centre 
de l 'Al lemagne, les palombes à co l l i e r arr ivent 
en mars, quelquefois d é j à en f év r i e r , et y restent 
jusqu'au m i l i e u ou à la fin d 'octobre. D ' a p r è s les 
observations de m o n p è r e , elles ne se mont ren t 
pas tou jours en éga l nombre dans les m ê m e s 
l o c a l i t é s ; leur choix pa ra î t ê t r e d é t e r m i n é par 
les circonstances. Quand les c ô n e s de pins ont 
bien m û r i , elles sont t r è s - n o m b r e u s e s dans les 
fo rê t s de c o n i f è r e s ; sinon, c'est dans les autres 
bois qu'elles fixent leur s é j o u r . 

Mon pè re , le premier , a d o n n é une descr ip t ion 
exacte et c o m p l è t e de leur genre de v i e . « L a pa
lombe, d i t - i l , est u n oiseau c ra in t i f . El le marche 
bien, sinon vite. En marchant , elle tient le corps 
t a n t ô t hor izonta l , t a n t ô t r e d r e s s é , et inc l ine sans 
cesse le cou. Elle se perche à la c ime des arbres 
ou se cache au m i l i e u des branches. El le a ses 
arbres de p r é d i l e c t i o n , où on la trouve tous les 
matins. Ces arbres sont en g é n é r a l ceux qu i do
minen t tous les autres, ou ceux dont la c ime est 
d e s s é c h é e . Son vo l est é l é g a n t , rapide, facile ; 
quand elle prend son essor, ses ailes produisent 
un grand b r u i t , un claquement, et pendant le 
vo l , une sorte de s i f f lement . De l o i n , on peut 
r e c o n n a î t r e cet oiseau, non-seulement à sa ta i l le , 
mais encore à sa longue queue et à la tache 
blanche q u i marque ses ailes. 

« P o u r d é c r i r e ses habitudes, j e ne puis mieux 
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faire que de donner le réci t de sa j o u r n é e . A la I 
t o m b é e de la nu i t , le mâle et la femelle se re jo i 
gnent au voisinage de leur n id . Avant le lever du 
soleil, ils s 'éveillent et le mâ le va se percher sur 
son arbre favor i . I l y commence à roucouler ; sa 
voix est plus forte que celle du pigeon des 
champs; on peut la rendre par rouckkouckkouch, 
et koukoukou ou roukoukou koukou. I l est à ce mo
ment solidement pe rché sur une branche, le 
cou gonflé . Son c r i , qu ' i l r épè te trois ou quatre 
fois de suite, est d'autant plus rapide qu ' i l est 
l u i - m ê m e plus exci té . Les autres m â l e s , a t t i rés 
par ce c r i , viennent se percher sur des arbres 
voisins, et tous roucoulent à l 'envi . I l est à 
noter que, g é n é r a l e m e n t , trois mâles se font 
entendre, rarement deux, jamais quatre. Tous 
sont p e r c h é s sur des arbres élevés, souvent à 
l ' ex t r ême sommet. Une fois, je vis un mâ le , 
posé à terre, roucouler ainsi devant sa femel le ; 
j ' e n vis aussi un autre voler au-dessus de moi , 
tout en roucoulant. La femelle arrive à son 
tour, et se pose près du mâle , qui cesse de 
roucouler, mais pousse de temps à autre ce pe
t i t c r i : pouh ou houh ; c'est l ' indice d'un grand 
contentement. I l semble par là vouloir cé lébre r 
sa victoire sur les rivaux qui l 'entourent. C'est 
le mat in , par de chaudes j o u r n é e s , et s'il ne fait 
pas de vent, que les palombes roucoulent le plus ; 
je les ai cependant entendues par des temps de 
pluie et m ê m e de neige ; elles roucoulent surtout 
au moment où elles se p r é p a r e n t à une nouvelle 
c o u v é e . 

« A 7, 8 ou 9 heures du matin (le temps 
est variable), le mâle se tait , et si sa femelle 
n'a n i œufs n i petits, i l va avec elle chercher sa 
nourr i ture . A 10 heures, i l recommence à r o u 
couler, mais plus faiblement, et pendant t r è s -
peu de temps. A 11 heures, i l gagne l 'abreuvoir, 
puis se tient c a c h é pendant le mi l ieu du j o u r au 
sein d'un arbre touf fu . A 2 ou 3 heures, i l se 
met de nouveau en quê te de nour r i tu re ; à 5 
ou 6 heures, quelquefois plus tôt , quelquefois 
plus tard, i l roucoule encore, et, ap rès s 'être 
a b r e u v é , i l se l ivre au repos. 

a Au printemps et en é té , on voit d'ordinaire 
les palombes à collier par paires, rarement en 
soc ié t é s . Àu moment de l 'accouplement, le 
mâ le se montre t r è s -exc i t é . I l ne peut rester en 
place; i l vole, s 'élève dans l 'air obliquement, 
frappe violemment les pointes des ailes, qu'on 
entend battre de t rès- loin, descend en planant, 
et continue ce jeu pendant longtemps. Sa fe
melle le suit quelquefois; mais, d'ordinaire, elle 
reste p e r c h é e et l 'attend tranquil lement . 11 re

vient g é n é r a l e m e n t a u p r è s d'elle après avoir 
exécu té ses évolut ions a é r i e n n e s . Jamais je n'ai 
vu deux mâ les se battre pour posséder une fe
mel le . 

« Une fois l 'emplacement du nid choisi, les 
deux é p o u x apportent des ma té r i aux , mais la 
femelle seule travaille à la construction de l'é
difice. Ce n id est profond et élevé. J'en ai vu, 
sur des sapins, des c h ê n e s , des hê t r e s , des aul
nes et des t i l leuls, à une hauteur de 10 à 30 pieds 
au-dessus du sol ; d 'ordinaire, i l est établi dans 
un endroit t r è s -caché , sur un baliveau dans un 
taillis, ou sur une ma î t r e s se branche, non loin 
du tronc. I l est f o r m é de bûche t t e s sèches de 
p in , de sapin, de h ê t r e , etc.; mais i l est cons
t ru i t si l â c h e m e n t , qu'on peut souvent voir les 
œufs au travers. I l est aplat i , n'a qu'une petite 
dépress ion , dans laquelle sont logés les œufs, et 
a g é n é r a l e m e n t de 12 à 15 pouces de diamètre. 
Quoique g r o s s i è r e m e n t é tab l i , i l est cependant 
assez solide pour rés is ter au mauvais temps; je 
n'en ai jamais vu un seul qu i ait été renversé par 
le vent. Souvent, les palombes ne construisent pas 
de n id ; elles se contentent de celui qu'un écu
reu i l aura a b a n d o n n é , et se bornent à l'aplatir, 
et quelquefois à le garnir de quelques branches. 
J'ai un jou r t rouvé des œ u f s de palombe dans 
un vieux nid de pie, dont les anciens proprié
taires avaient enlevé le dessus, pour le faire 
entrer dans une nouvelle construction. 

« Les œ u f s , au nombre de deux, sont minces, 
à pores éca r t é s , d 'un blanc brillant, également 
arrondis aux deux e x t r é m i t é s . J'en ai trouvé de 
la d e r n i è r e quinzaine d 'avri l à la fin de juillet. 
Les deux parents les couvent : le mâle, depuis 
9 ou 10 heures du mat in , j u s q u ' à 3 ou 4heures 
du soir. 

« Les palombes t é m o i g n e n t fo r t peu d'attache
ment à leur p r o g é n i t u r e . Ghasse-t-on un de ces 
oiseaux de dessus son n id , on peut être assure 
qu ' i l abandonnera les œ u f s et on peut les enle
ver. Dans ce cas, jamais je n'ai vu la palombe 
revenir. Aussi, quand je trouve maintènant une 
palombe dans son n i d , je passe outre, sans faire 
semblant de la remarquer, pour qu'elle ne parle 
pas. Cependant, si l 'on chasse les deux époux du 
voisinage du n id qu' i ls sont en train de cons
t rui re , ils y retournent. Quand les petits sont 
éclos , leurs parents leur t é m o i g n e n t beaucoup de 
tendresse, mais bien moins que ne le font les 
autres oiseaux. J'enlevai u n jour d'un nid une 
jeune palombe et je laissai l 'autre en place; les 
parents cessè ren t , dès ce moment , de la nourrir. 
J u s q u ' à ce que les petits soient couverts déplu* 
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mes, un des parents reste sans cesse a u p r è s 
d'eux pour les r é c h a u f f e r ; la m è r e , quand le 
t e r ï p s est mauvais, cont inue à agir de m ê m e la 
nui t et le j o u r , j u s q u ' à ce qu ' i l s prennent 
leur essor. Dans les premiers jours de leur exis
tence, les petils sont nour r i s du p r o d u i t c a s é e u x 
de la s é c r é t i o n du jabot des parents ; plus t a rd , 
ceux-ci leur donnent des graines, qu ' i ls ont f a i t 
r a m o l l i r dans leur jabot . Les petits r e ç o i v e n t 
leur n o u r r i t u r e , le ma t in , entre 7 et 8 heu
res; le soir, entre 4 et 5 ; ils fon t à ce m o m e n t 
entendre un m u r m u r e par t icul ie r de satisfac
t ion . Quand on veut les d é n i c h e r , i ls don 
nent des coups de bec. Une fois qu ' i ls ont pris 
leur essor, les parents les gardent avec eux 
pendant quelque temps, leur apprennent à cher
cher leurs aliments et à év i t e r le danger. D 'o r 
dinai re , chacun des deux parents e m m è n e un 
peti t avec l u i . » 

Les graines des con i f è r e s sont le mets de p r é 
d i lec t ion des palombes; en é t é , on en t rouve 
souvent ple in leur j abo t . Elles ne les ramassent 
pas à terre; mais, comme m o n p è r e l 'a t r è s - b i e n 
v u , elles les e n l è v e n t des cônes encore a d h é r e n t s 
à l 'arbre. Elles mangent, en outre , des c é r é a l e s , 
des graines de g r a m i n é e s , et quelquefois des 
limaces et des vers; à la fin de l ' é t é , elles man
gent des myr t i l l e s . A u dire de Naumann , elles 
seraient friandes de glands et de fa înes . Ceci 
concorde parfa i tement avec ce que j ' a i obse rvé 
en Espagne, où elles se nourrissent sur tout des 
glands du c h ê n e vert . 

Les quelques grains que la palombe cueille 
dans les champs, on peut les l u i donner; ils se
raient perdus quand m ê m e , et les pertes ins i 
gnifiantes qu'elle peut ainsi causer à l 'homme 
sont grandement c o m p e n s é e s par les services 
qu'el le l u i rend en d é t r u i s a n t les mauvaises 
herbes. El le ne cause donc pour ainsi dire aucun 
d é g â t , et m é r i t e par c o n s é q u e n t d ' ê t r e r e g a r d é e 
comme un animal u t i l e . Pour m o i , je vois en elle 
u n oiseau qu i ne devrait manquer dans aucune 
f o r ê t ; qu i cont r ibue pour une large part à son 
an imat ion , et do i t ê t r e le bienvenu de tous. E t 
cependant, le paysan avare, le chasseur d u d iman 
che la poursuivent en tout temps; l 'habi tant du 
m i d i de l 'Europe cherche, autant q u ' i l est en son 
pouvoir , à éc la i r c i r les rangs des palombes, q u i 
viennent hiverner dans son pays (1) ; heureuse
ment ce n'est pas un oiseau facile à appro-

(1) Il sera question des chasses qu'on lui fait dans le 
midi de l'Europe à propos du colombin, qui est l'objet des 
des mêmes chasses (p. 231). 

cher . Celles q u i se reproduisent dans les v i l l e s ; 
q u i , é t ab l i e s à quelques pieds des promeneurs , 
vaquent sans crainte à leurs occupat ions ; q u i 
semblent p r i v é e s , en un m o t , doivent ê t r e con
s i d é r é e s comme f o r m a n t except ion. E n g é n é r a l , 
la palombe est c ra in t ive ; elle ne se fie jamais à 
l ' homme, quelque inoffens i f q u ' i l puisse p a r a î t r e , 
et cette prudence la prot'-ge contre son plus 
grand ennemi . C'est la raison q u i f a i t que cet 
oiseau n'a pas é t é d é t r u i t dans nos c o n t r é e s . 
Outre l ' homme , elle a d 'ai l leurs d'autres ennemis 
à cra indre . De temps à autre, une palombe 
adulte devient la proie du m i l a n ou d u f aucon ; 
les chats sauvages, les martes, les é c u r e u i l s , 
p e u t - ê t r e l ' épe rv i e r f e m e l l e , et le chat-huant 
d é t r u i s e n t ses petits. 

C a p t i v i t é . — L a palombe à col l ie r s 'appri
voise assez fac i l ement ; on peut la garder l ong 
temps en cage, car elle n'est pas d i f f i c i l e à nour
r i r : des graines de diverses e s p è c e s l u i suffisent . 
Mais ce n'est qu 'exceptionnel lement qu'elle se 
reprodui t en c a p t i v i t é . A ma connaissance, Pie-
t r w u s k i est le premier q u i ait obtenu des palom
bes n é e s en cage. On arrive plus faci lement à ce 
r é s u l t a t , maintenant que l'usage des grandes 
vol ières s'est i n t r o d u i t dans les j a rd ins zoolo
giques. A H a m b o u r g , les palombes à col l ier 
se sont a c c o u p l é e s , et elles auraient é levé des 
petits sans u n acc ident . La palombe v i t en 
bons rapports avec les autres pigeons; elle ne 
r é c l a m e pas pour elle le d ro i t d u plus f o r t , et 
permet à ses c o n g é n è r e s plus faibles b ien des 
hardiesses, sans essayer de les r é p r i m e r . 

LES COLOMBES ou PIGEONS — 

COLUMBA. 

Die Feldtauben. 

Caractères. — Les colombes proprement dites 
ou pigeons de la p lupar t des auteurs, ont le 
corps r a m a s s é ; le bec cour t et mince ; les pat
tes de hauteur moyenne ; les ailes assez longues; 
la queue cour te , presque t r o n q u é e à angle 
d ro i t . 

LA COLOMBE COLOMBIJN — COLUMBA AEXAS. 

Lie Hohltaube, the Stock-Dove. 

Le prince Lucien Bonaparte a voulu faire du 
co lombin , vulga i rement pigeon bleu, le type d 'un 
genre à par t , sous le n o m de palumbœna; mais 
les c a r a c t è r e s q u ' i l invoque sont l o i n d ' ê t r e 
suffisants, à m o n avis, pour autoriser parei l le 
d i s t inc t ion . 
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C a r a c t è r e s . — Le colombin a la tê te , le cou, 
les sus-ataires, le bas du dos et le croupion bleus ; 
le haut du dos gris-bleu foncé ; la région du 
jabot d'un rouge vineux ; le ventre et la poitrine 
d 'un bleu terne; les r émiges et les ex t r émi t é s 
des rectrices bleu-ardoise ; l'aile t raversée par 
une bande foncée , peu dist incte; la gorge cou
leur gorge-de-pigeon, l 'œil brun f o n c é ; le bec 
jaune pâ le , avec la base d'un rouge couleur-de-
chair, n u a n c é de blanc; les pattes d'un rouge 
foncé terne. Les jeunes ont des couleurs moins 
nettes. Cet oiseau a de 33 à 34 cent, de long, 
et de G9 à 72 cent, d'envergure; la longueur 
de l'aile est de 23 cent., celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le colom-
bin habite à peu près les m ê m e s pays que la 
palombe à collier On ne l'a pas encore rencon
t r é en Egypte, quoi qu'en ait di t Naumann. 
A u x Indes, i l est r e m p l a c é par une espèce 
voisine , par la raison que les troncs d'arbres 
creux, qui l u i sont des retraites nécessa i r e s , ne 
sont pas suffisamment mu l t i p l i é s . 

ABœurs, hab i tudes et r é g i m e . — La Colombe 
colombin est plus rare dans nos con t r ée s que 
la palombe à coll ier . On la trouve dans les fo
rê t s , m ê m e sur des arbres isolés où elle ren
contre un t rou pour nicher ; souvent m ê m e 
elle s 'établi t tout a u p r è s des villages. Dans l ' A l 
lemagne centrale, les colombins arrivent un à 
un au mois de mars, et se r é u n i s s e n t en bandes 
quand ils s'en vont, au mois d'octobre. Ils pas
sent l 'hiver dans le mid i de l 'Europe, et s'a
vancent t r è s - r a r e m e n t jusque dans le nord-ouest 
de l ' A f r i q u e . 

Le colombin est moins sauvage que la pa
lombe à col l ie r ; ses mouvements sont plus v i f s ; 
i l marche d'une m a n i è r e plus dégagée et le corps 
relevé ; i l vole facilement. En -prenant son es
sor, i l produi t un claquement, que suit b ien tô t 
un siff lement assez f o r t ; i l se pose en planant 
doucement, et sans faire de b ru i t . Son roucou
lement dif fère de celui des autres pigeons ; 
on peut le rendre par hou hou hou. « Tout en 
roucoulant , di t mon pè re , le colombin gonfle 
son cou, et, comme la palombe, reste immobi le 
sur sa branche ; i l d i f fère en cela du pigeon do-
mestique, qu i court çà et là en roucoulant. Du 
mois d'avril au mois de septembre, le colom
bin roucoule ; quelquefois on n'entend qu 'un 
seul m â l e ; parfois, cependant, un autre lu i r é 
pond, et là où plusieurs arbres élevés sont voi
sins, plusieurs individus roucoulent à 1 envi. 
Us ne roucoulent pas seulement le mat in , 
avant m i d i , et le soir, comme les palombes, 

mais à toute heure de la j o u r n é e , dès que le 
mâ le se trouve près de sa femelle ou de ses 
petits. » 

Le colombin t ient beaucoup à la demeure 
q u ' i l a choisie. L 'effraye-t-on , i l va se poser 
non lo in de là, et y retourne dès que le danger 
est passé . 

I l se nou r r i t de graines de toute espèce. I) 
va à leur recherche, le mat in , de huit à neuf 
heures ; le soir, de trois à quatre heures, et se 
rend à cet effet dans les champs et les prairies; 
entre H heures et m i d i , et le soir, i l va s'a
breuver. 

Un couple de colombes colombins est un vrai 
type d'amour conjuga l . Le mâ le ne quitte pas 
sa femelle ; i l reste p rè s d'elle, la distrait par 
ses roucoulements, pendant qu'elle couve, et 
l'accompagne si elle est chassée de dessus ses 
œ u f s . A peine a r r ivé au printemps, le couple 
cherche, pour nicher, un t rou dans un tronc 
d'arbre, et au commencement d'avril , on peut 
y trouver la p r e m i è r e couvée . Si rien ne vient les 

i t rouble r , les colombins ont trois nichées par 
I an, mais jamais ils n'en é lèvent deux dans le 

m ê m e n i d . La cause de ce fa i t tient à ce que les 
pigeons ne d é b a r r a s s e n t pas le n id des ordures 
que les petits y d é p o s e n t ; aussi, lorsque ceux-ci 

| sont grands, la cavi té où ils é ta ien t est-elle rem
plie par un tas d'ordures. Les petits y baignent 

! dans feurs e x c r é m e n t s , et i l en résul te que les 
plumes de leur ventre et de leur queue en sont 

• soui l lées pour longtemps. Mais, comme cha
que paire a, dans le courant d'un seul été, be
soin de plusieurs cavi tés , elle court risque de 
n'en pas trouver suffisamment. Elle est souvent 
obl igée d'en c o n q u é r i r une, de combattre non-

! seulement avec ses semblables, mais avec des 
pics, des é t o u r n e a u x , des choucas, combats dans 
lesquels elle succombe souvent. L'année sui
vante, le couple revient à son ancien nid; les 
ordures n'existent plus, soit que la décomposition 
les ait fa i t d i spa ra î t r e , soit qu'elles aient été 
m a n g é e s par les insectes, soit qu 'un pic ou 
quelque autre oiseau se soit cha rgé d'ap
proprier la demeure.Quelquesauteurs ontavancé 
que le colombin ne niche pas dans une cavité 
qu 'un pic venait d 'abandonner; mon père a pu 
s'assurer du contraire. 

Les colombins ne sont pas seulement des 
époux accomplis, ce sont encore des parents 
dévoués . « Autant , d i t mon p è r e , la palombeà 
collier montre peu d'attachement à sa progénb 
ture, autant le colombin l u i t é m o i g n e de dé
vouement. 11 ne quitte pas ses œ u f s ; on peut 
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m ê m e quelquefois le prendre sur son n i d , sans 
q u ' i l cherche à s 'enfui r ; i l revient à sa c o u v é e 
au p é r i l de sa vie. L a femelle se laisse tuer sans 
abandonner ses petits. » 

Le co lombin a les m ê m e s ennemis à redou
ter que la palombe à co l l ie r ; mais la s i tuat ion 
m ê m e de son n i d l u i en donne encore d'autres ; 
la marte, l ' he rmine en d é t r u i s e n t probablement 
beaucoup. On a cependant o b s e r v é des cas d'a
m i t i é , si on peut parler ainsi, entre cet oiseau 
et des carnassiers. On abatt i t un j o u r u n c h ê n e , 
dans le voisinage de la maison de m o n p è r e ; 
dans un t rou , à la base de l 'arbre, é l a i e n t quatre 
jeunes martes; dans un autre, p r è s de la c i m e , 
se trouvaient deux petits colombins . Cette c o ï n 
cidence ne se retrouvera p e u t - ê t r e plus. 

Chasse. — Les oiseaux de proie , les m a m m i 
fè re s carnassiers ne sont pas les plus grands 
destructeurs des colombins ; l ' homme est leur 
pire ennemi, car, dans certaines loca l i t é s , i l 
leur fa i t des chasses t r è s - m e u r t r i è r e s . Nous e m 
prunterons au Journal des Chasseurs le descrip
t ion de quelques-unes de ces chasses, dans le 
m i d i de la France. 

« Dans nos c o n t r é e s m é r i d i o n a l e s et p r inc ipa
lement le long des cô tes de la M é d i t e r r a n é e , d i t 
le vieux chasseur, on remarque, tous les ans, des 
passages c o n s i d é r a b l e s de colombins et de ra
miers q u i se di r igent , au pr in temps, des P y r é 
nées vers les Alpes, et q u i s'en re tournent , en 
automne, des Alpes vers les P y r é n é e s . Le pas
sage du mois de mars ne dure que quinze à 
vingt jours au p lus ; mais celui d 'automne, q u i 
commence dès les derniers jours de septembre, 
se prolonge souvent j u s q u ' à la mi -novembre . 

« Les colombins passent par bandes de d ix , 
v ing t , trente, quarante et quelquefois plus de 
cent . Les bandes de ramiers , que nous appelons 
i c i palombes, se r é u n i s s e n t en une m ê m e troupe 
et voyagent de compagnie. 

« Le passage des colombins commence au le
ver du soleil . I l se ra lent i t vers le mi l i eu du j o u r , 
ces oiseaux stationnant alors dans les champs 
pour y chercher leur nou r r i t u r e , ou sur les arbres 
pour se reposer. I ls cont inuent ensuite l eur mi 
gra t ion jusqu 'au coucher du solei l . Les c o l o m 
bins sont e x t r ê m e m e n t sauvages et m é f i a n t s . 
Pour les t i r e r , i l faut ou les surprendre, ou se 
poster, sans en ê t r e v u , sur leur passage. On 
emploie aussi diverses ruses pour les approcher. 
Ma maison de campagne se t rouvant favorable
ment s i t u é e pour cette chasse, depuis longues 
a n n é e s nous leur faisons une guerre assidue. 
V o i c i les diverses m a n i è r e s de nous y prendre. 

« Dans les champs s i t u é s vers la venue du pas
sage, c ' e s t - à - d i r e , au p r in temps , d u cô té du 
c o u c h a n t , et en au tomne, vers l 'o r ient o n 1 

place, p r è s les uns des autres, douze ou quinze 
cornets de papier gris, de la nuance la plus rap
p r o c h é e de la couleur d u biset, et on les fixe à 
terre, en in t roduisan t dans chacun un ca i l lou , 
pour e m p ê c h e r qu ' i l s ne soient e m p o r t é s par le 
vent. Ces cornets figurent parfa i tement , m ê m e 
vus d'assez p r è s , une t roupe de bisets p o s é s . 

Les colombins de passage, q u i les a p e r ç o i v e n t 
de t r è s - l o i n , ne manquent pas de se d é t o u r n e r 
de leur route, et d 'arr iver , en planant , pour se 
m ê l e r avec eux. Lorsqu ' i l s reconnaissent leur 
m é p r i s e , ils ne laissent pas de se poser à c ô t é . 

« P e n d a n t tout le temps que dure leur pas
sage, c inq ou six fusi ls fo r tement c h a r g é s sont 
d é p o s é s ensemble d e r r i è r e une des pr incipales 
portes du c h â t e a u . Dès qu'une troupe de co lom
bins s'abat dans u n des champs, u n garde-chasse 
ou u n enfant p l a c é en sentinelle en avert i t par 
le c r i : aux bisets ! aux bisets I Les premiers 
chasseurs qu i se t rouvent p r ê t s , s 'emparent, cha
cun, d'un fus i l et se placent à trente ou quarante 
pas de distance les uns des autres, le long d'une 
a l lée , dans la d i r e c t i o n du passage. Si les co
lombins sont posé s p r è s d 'un fossé ou d 'un m u r 
à la faveur duque l on puisse les approcher sans 
ê t r e a p e r ç u , u n des chasseurs va les t i re r à terre 
ou au par t i r : s inon, u n valet de fe rme ou le 
premier venu les fa i t enlever. Les co lombins 
ne manquent jamais de reprendre leur m ê m e 
route, et r e ç o i v e n t , en passant sur les chasseurs 
pos tés , plusieurs coups de feu q u i leur f o n t tou
jours é p r o u v e r des pertes. On recharge a u s s i t ô t 
les f u s i l s ; on les remet d e r r i è r e la por te , et 
chacun re tourne à ses occupations. Les j ou r s de 
grand passage, on a ainsi des alertes con t inue l 
les, et i l nous est a r r i v é , cent fois , pendant le dî
ner de nous lever de table, avec la permiss ion des 
dames, pour faire une de ces fusil lades, ce qu i 
est l 'affaire de quelques minutes . Souvent la so
c ié té e n t i è r e vient prendre part à ce spectacle. 
Les colombins passent quelquefois si p r è s de la 
maison, qu ' i ls r e ç o i v e n t des coups de f u s i l des 
balcons et des terrasses, et q u ' i l en tombe dans 
le parterre, dans les vergers, dans les cours et 
jusque sur les toi ts . On t rouvera i t d i f f i c i l e m e n t 
une autre chasse qu i puisse procurer u n amuse
ment a c h e t é par moins de fa t igue . 

« P a r m i les coups singuliers auxquels cette 
chasse donne journe l lement l i eu , j ' e n c i te ra i un 
bien extraordinaire par sa r é u s s i t e , dont j ' a i 
tou jours c o n s e r v é le souvenir. J ' é t a i s a l lé fa i re 
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part i r une bande de colombins posés . Couché 
dans un fossé, de r r i è r e une touffe de joncs, j ' a t 
tendis qu'en se promenant dans le champ ils s'ap
prochassent à por tée et se missent en ligne. Sur 
mon premier coup, i l en resta sept. Tous les 
autres s'enlevant p è l e - m ô l e , firent un grand tour 
pour se ral l ier , et apercevant ceux qui se débat 
taient par terre, ils vinrent passer dessus. J 'é ta is 
res té b lo t t i sans me montrer. De mon second 
coup d é t a c h é à la croisée, j ' en abattis hui t . 11 
n'en resta sains et saufs que hui t autres qui p r i 
rent à l 'instant leur ligne de passage, et qui furent 
si bien r e ç u s et t i rés si à propos par nos chasseurs 
postés , qu ' i l n'en échappa qu 'un seul que nous 
regardions, tous, s 'é loigner à notre grand regret. 
Tout à coup un coup de fus i l part, et l'oiseau 
tombe. Un de nos gardes-chasse, averti par la 
fusillade, le voyant venir droit à l u i , se cacha 
de r r i è re un buisson, et le t i ra au-dessus de sa 
tê te ; de sorte que de vingt-trois colombins pas 
un seul qui p û t porter des nouvelles. 

« En revanche, i l nous est quelquefois arrivé 
de faire une d é c h a r g e de douze ou quinze coups 
de fusi l sur des troupes e x t r ê m e m e n t n o m 
breuses, sans atteindre un seul ind iv idu . U n pa
re i l d é s a p p o i n t e m e n t est ordinairement dû à des 
amateurs introduits dans nos rangs, qu i , m a l g r é 
l ' in jonc t ion cent fois r épé t ée de ne pas faire feu 
avant l 'ordre, n'attendent pas, dans leur impa
tience, que les oiseaux arrivent j u s q u ' à eux et 
les t i rent t rop en avant. Les colombins rebrous
sent auss i tô t chemin, s ' éparp i l len t , montent dans 
les nues et passent hors de po r t ée . 11 est beau
coup d'oiseaux, et les pigeons sont de ce nombre, 
dont le plumage est si épais et si s e r r é , que le 
plomb qui le frappe par devant n'a pas la force 
de le traverser n i de p é n é t r e r dans les chairs. 
Aussi, un chasseur qui a de l ' expé r i ence , lors
q u ' i l voit des oiseaux venir droi t à l u i , ne les l ire 
qu'au-dessus de sa tête ou à la c ro i sée , et plus 
souvent encore lorsqu'ils l 'ont un peu dépassé . 

d Une autre cause t r è s - f r é q u e n t e de n o n - r é u s 
site est qu 'un chasseur, peu h a b i t u é à voirarr iver 
sur lu i des volées épaisses , perd la tête . Empor
té par sa vivaci té , i l dirige promptement son 
coup d'oeil et non le canon de son fus i l vers le 
gros de la troupe et tire au hasard. Quelque nom
breuse que soit une bande d'oiseaux, on doit 
toujours en choisir un seul parmi les premiers 
dans la volée et le bien ajuster, sans s'occuper 
des autres qu i ne laissent pas de payer cher le 
mauvais voisinage. 

'( A 3 ou 400 m è t r e s de notre babitation 
est un bois faillis d'environ 50 hectares, s i tué 

sur un plateau qu i domine une vaste plaine. 
Ce tail l is , p a r s e m é de chênes antiques et d'énor
mes pins, est le refuge de tous les oiseaux de 
passage blessés ou égarés . 11 est également 
tous les soirs, la remise d'une grande partie 
des oiseaux des envir ons qui viennent y passer 
la nui t . A up r è s d'un vieux c h ê n e couronné ou 
d'un pin à branches à demi desséchées , on dresse 
à force de bras, c inq ou six grands arbres secs 
et l 'on construit à por tée une cabane à laquelle 
on pratique des jours qu i ont vue sur toutes les 
branches de cette espèce de bosquet. Pendant 
l 'automne, i l passe dans nos cont rées une quan
ti té é n o r m e d'oiseaux de proie. Les jours de 
grands vents, ces oiseaux sont obligés de s'a
battre, et viennent se reposer sur cet affût (c'est 
le nom consacré ) . On y tue souvent des aigles de 
diverses espèces , quelquefois des vautours, mais 
journel lement des balbuzards, des jean-le-blanc, 
des milans, des buses, des faucons, et un 
plus grand nombre encore d'oiseaux de proie 
des petites e spèces , tels que l'autour, le hobe
reau, la c r éce re l l e , l ' épervier , l'émérillon, etc. 
I l se pose aussi sur ces arbres beaucoup de 
corneilles, de geais, de pies, de grives, d'étour-
neaux; mais c'est surtout à la chasse des colom
bins et des palombes que cet affût est destiné. 
Pour mieux les y at t irer , on place à la cime d'un 
arbre sec c inq ou six oiseaux postiches. Dans 
ma jeunesse, ils é t a i en t moulés en plâtre et 
peints de couleur naturelle; mais comme ils 
é t a i e n t exposés à recevoir souvent des coups de 
fus i l des chasseurs qu i , en passant, s'y mépre
naient, les plombs leur enlevant de nombreuses 
écai l les , ils é ta ient , en peu de jours, ou mutilés 
ou m é t a m o r p h o s é s en pigeons domestiques. De
puis fo r t longtemps ils sont sculptés en bois; les 
grains de plomb s'y incrustent, et, quoiqu'ils en 
soient c r ib lés , ils ne sont jamais défigurés. Une 
faut pas que les simbels (c'est le nom technique 
du pays) soient p lacés sur les mêmes arbres où 
l 'on veut que les colombins se perchent, mais 
sur un arbre à cô té , parce que les colombins qui 
se poseraient avec eux, leur voyant le cou ten
du, resteraient dans la m ê m e position, prêts à dé
camper au moindre objet qu'ils viendraientàdé
couvrir . Ces simbels sont d 'un effet merveilleux 
pour a r r ê t e r les colombins voyageurs qui, après 
avoir rôdé un instant autour des arbres, s)' 
posent tous à la fo i s ; de sorte que le chasseur, 
pos té dans la cabane, n'a souvent que l'embar
ras de choisir le groupe le plus épais. 

« Me promenant un jour dans le taillis,] 3 ' 
p e r ç u s un chasseur qui se glissait d'arbre en arbre 



233 

Fig. 60. La chasse aux colombins et aux palombes. 

etde buisson en buisson en se dir igeant vers l ' a f fû t . 
Ne voyant aucun oiseau sur les arbres secs, je me 
doutai q u ' i l en voulait aux colombins postiches, 
et je m'amusai à le regarder manoeuvrer . i l s'ap
proche avec toutes les p r é c a u t i o n s requises, et 
lorsqu ' i l se voi t à p o r t é e , i l ajuste, t i re , cour t 
p r é c i p i t a m m e n t quelques pas en avant, et s'ar
r ê t e comme m é d u s é . Tou t à coup i l pose à terre 
sa c a r n a s s i è r e , son fus i l , son chapeau, sa veste, 
et à grands coups de pierres i l assaille les simbels 
q u i n'en pouvaient mais. Lorsque je pus contenir 
le r i re , je m'approchai de l u i : « Que faites-vous 
donc là? » l u i dis-je. Cet homme se retourne vers 
m o i , les yeux hors de la t ê te et le visage en feu, 
et me r é p o n d en termes f o r t é n e r g i q u e s : « M o n 
sieur, on ne se... moque pas des gens comme 
ce l a . » Et i l recommence de plus belle sa batail le 
contre les faux colombins. Je fus ob l i gé de 
fe indre de me f â c h e r pour l u i faire cesser son 
agression, et j ' eus toutes les peines du monde à 
le persuader que ce n ' é t a i t pas l u i , mais les co
lombins que l 'on voulai t attraper. Pour achever 
de l 'en convaincre, je l u i permis d'entrer dans la 
cabane, et de se venger de sa m é p r i s e sur les 
premiers arr ivants . I l se ret i ra au bout de trois 

BiîEnn. 

' quarts d'heure avec une demi-douzaine de v i c 
t imes, en me faisant m i l l e excuses, et en me 
pr iant de garder ie silence sur son aventure, q u ' i l 
f u t le premier à d ivu lguer en a r r ivant à la v i l l e . 

« A l ' é p o q u e des passages, on entend souvent 
d e l à maison, vers le bois, un coup de f u s i l suivi 
de bruyants éc la t s de r i re . Les nombreux chas
seurs qu i passent aux environs, et qu i , la p lupar t , 
y ont é té successivement pris, ne manquent pas 
d'envoyer leurs camarades, q u i ignorent ce stra
t a g è m e , s'y attraper à leur tour . 

« Depuis bien des a n n é e s le passage des co lom
bins et des ramiers a c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é . 
On n'en voi t plus la m ê m e q u a n t i t é qu 'aut refois . 
Quelle eu est la cause? On l 'a t t r ibue g é n é r a l e 
ment au goût de la chasse partout r é p a n d u et à 
l 'augmentat ion du nombre des chasseurs. Je n 'en 
suis pas parfa i tement convaincu. I l est cer ta in 
que, si les chasseurs ont r é e l l e m e n t c o n t r i b u é à 
celte d i m i n u t i o n , ce ne sont pas les n ô t r e s q u ' i l 
faut en accuser. E x c e p t é dans u n t r è s - p e t i t 
nombre d 'habitat ions avantageusement p l a c é e s , 
comme la mienne, où l 'on s'est de tout temps 
a d o n n é fructueusement à la chasse aux c o l o m 
bins , i l s'en est tou jours t ué i n f i n i m e n t peu dans 
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nos environs. Ces oiseaux passant presque tous à 
une grande élévat ion et hors de p o r t é e , je puis 
assurer que, dans vingt lieues ca r r ée s de pays, 
i l n'en a jamais pé r i un sur mi l le de ceux qu'on 
a vus passer. Sur les coteaux nus et arides qui 
avoisinent nos é tangs et la mer, on fai t , en au
tomne, aux colombins, une chasse au filet assez 
remarquable. 

On se sert d'un rets saillant d'une grande 
dimension, puisqu' i l a 30 m è t r e s de longueur 
sur près de 4 de hauteur. L'oiseleur, caché dans 
une cabane en pierre, a trois de ces rets tendus 
à la fde les uns des autres à sa droi te , et un 
pareil nombre à sa gauche. Les cordes ou t i 
rants de ces six fdets viennent toutes aboutir à 
ses pieds. Lorsqu ' i l voit arriver une bande de 
colombins ou de ramiers, volant assez bas, i l 
saisit le t i rant du fdet q u ' i l juge dans la d i 
rection de leur vol . A u moment où ils passent, 
i l t i re et enveloppe quelquefois la troupe en t i è r e . 
Cette chasse serait t r è s - m e u r t r i è r e , si l 'on pou
vait la faire tous les jours avec s u c c è s ; mais 
comme les colombins passent presque toujours 
trop haut, et qu'ils ne rasent la terre que par un 
grand vent d'ouest, à peine si, pendant tout le 
passage, on rencontre cinq ou six jours de bonne 
chasse. 

« Dans la Basse-Navarre, le B é a r n , le Bigorre 
et les autres c o n t r é e s voisines des P y r é n é e s , on 
a pris, de temps i m m é m o r i a l , aux fdets, une 
immense q u a n t i t é de colombins et de ramiers. 

« On choisit entre deux cha înes de montagnes 
une gorge large à son ouverture et qui aille en 
se ré t réc i s san t : à son ex t r émi t é doit se t rou
ver une surface plane et unie d'environ cent pas 
ca r rés , qu'on appelle fonte dans le pays. L ' em
bouchure é t ro i te est e n t i è r e m e n t f e rm ée par des 
filets dont le nombre varie suivant la largeur de 
a gorge (fig. 60). Ces fdets, q u i ont chacun 8 
ou 9 m è t r e s de largeur, sur 18 de hauteur, sont 
hissés , par le moyen de poulies, à des arbres qui 
n'ont pas moins de 25 à 30 m è t r e s d 'é léva t ion . 
Ces fdets sont m a s q u é s , sur le devant, par une 
seconde r angée d'arbres é lagués dans le bas, 
pour donner passage aux oiseaux. 

« Environ 30 m é t r é s en avant des fdets est 
une trèpe qui consiste en trois troncs d'arbres 
p lan tés en triangle à six pas les uns des autres, 
r a p p r o c h é s et liés ensemble par le haut avec 
une cha îne de fer. Sur leurs cimes r é u n i e s , on 
construit une cabane qui est occupée par un des 
chasseur,,, le plus intel l igent . 

« Des deux côtés de la gorge, le long de la c rê te 
des montagnes, sont é g a l e m e n t d isposées , d'es

pace en espace, des cabanes sur des arbres ou sur 
des é m i n e n c e s n a t u r e l l e s . Chacunedeces cabanes 
recèle u n chasseur. 

« Lorsqu'une volée de colombins ou de ramiers 
engagée dans la gorge, veut f ranchir la crête, le 
chasseur le plus à po r t ée lu i lance un matou, espèce 
de palette blanchie et e m p l u m é e , qui imite gros
s i è r e m e n t un oiseau de proie. Les oiseaux effrayés 
r é t rog raden t et fondent souvent jusqu 'à terre, 
Ils sont ainsi maintenus successivement, d'un 
chasseur à l 'autre, dans la direction des fdets. Au 
moment où ils dépassen t la t r è p e , le chasseur 
posté dessus, leur d é c o c h e , à son tour, toujours 
en queue, jamais par devant, un oiseau empaillé 
ou un matou. Les colombins épouvantés se jet
tent les uns sur les autres : on lâche une détente, 
et oiseaux et fdets tout est p réc ip i té pêle-mêle à 
terre. 

«Ces chasses ,» di t G . F . M a g n é deMarolles(l), 
« occasionnent souvent des parties de plaisir sui-
« vies de repas c h a m p ê t r e s , sous une loge de 
« feuillage ; repas dont les palombes, mises à la 
« broche en sortant des filets, font les princi-
« paux frais , et qu i sont assaisonnés de toute la 

l « gaieté naturelle aux habitants du pays. Cette 
« m ê m e gaie té anime s ingu l i è remen t les manœu-
« vres, les cris et les signaux des chasseurs: ce 
« qui , j o i n t à quelque chose de grand et d'im-
« posant que p ré sen t e l 'appareil de cette chasse, 
« produi t une sensation ravissante à tous ceux 
« qui la voient pour la p r e m i è r e fois.;) 

« Les emplacements de ces chasses sont ex
t r ê m e m e n t mu l t i p l i é s dans les Pyrénées. 11 y en 
a d 'é tabl i s dans tous les lieux qui en sont suscep
tibles. I l en est qui datent, dit-on, du treizième 
s ièc le . Plusieurs de ces emplacements occupent 
j u s q u ' à vingt-quatre chasseurs. Magné de Marel
les cite une grande q u a n t i t é de ces palomiè-
res ou pan t i è re s (2 ) , déc r i t leurs positions, indi
que le n o m de leurs p rop r i é t a i r e s et le produit 
de chacune. I l y en a q u i , selon lu i , prennent, 
par an, j u s q u ' à c inq mi l le ramiers, d'autres plus 
de hu i t mil le colombins. « 11 n'est pas d'année, 
« ajoute l 'auteur, où , dans quelque jour de bon 
« passage, i l ne s'y fasse, dans une seule pan-
« t iè re , une capture de mi l le bisets; et i l s'en est 
« fa i t une de deux mi l l e deux cents, dans un 
« seul jour , au Pied-Jau, dans le Courserant. » 

« J 'ignore si ces chasses sont aujourd'hui 
aussi productives. Je suis for t por té à en douter, 

(1) Magné de Marolles, la Chaise au fusil. Paris, 
(2) On appelle palomières les emplacements où il se pi'e"4 

plus do-palombes que de colombins, et pantières ceux oi 
il se prend plus de colombins que de palombes. 



L A C O L O M 

lorsque je compare le n o m b r e assez b o r n é de vo
lées de colombins et de palombes que nous 
voyons maintenant passer, avec la q u a n t i t é i m 
mense de ces oiseaux qu i traversaient nos 
plaines, i l y a quarante ans. Cependant, comme 
l 'on n'a vu i c i , dans aucun temps, passer au
tant de palombes que de colombins , et que , 
dans les p a l o m i è r e s des P y r é n é e s , on en prend 
propor t ionnel lement davantage, i l est à p r é s u 
mer qu'elles y parviennent par d'autres direct ions. 
Des t é m o i n s oculaires m ' o n t a s s u r é q u ' à certaines 
é p o q u e s de l ' a n n é e , tous les vallons, dans 
les P y r é n é e s , é t a i e n t couverts de n u é e s de pa
lombes. 

« L â c h a s s e à t i r des pigeons de passage p la î t 
assez g é n é r a l e m e n t aux chasseurs, et ils saisis
sent volontiers l'occasion de se l iv re r à cet amuse
ment . Cependant, ces oiseaux sont, à mon avis, un 
bien m é d i o c r e gibier. La chair du colombin est 
noire , maigre et s è c h e ; celle de la palombe est 
un peu plus dé l ica te ; mais n i l ' un n i l 'autre de 
ces oiseaux n'ont la saveur, l ' enbompoint et le 
coup d 'œi l a p p é t i s s a n t du pigeon domestique, 
et surtout de nos beaux pigeons pat tus . » 

C a p t i v i t é . — E n cap t iv i t é la colombe co lom
b i n s'apprivoise plus parfa i tement que la pa
lombe à col l ier , se m ê l e aux pigeons domesti
ques et probablement s'accouple avec eux. Si 
l ' on n'a pas encore d'observation p réc i s e de ce 
fa i t , du moins ne le voi t -on pas impossible, à en 
juger par la m a n i è r e dont ils se conduisent les 
uns envers les autres. A u Jardin zoologique de 
Hambourg , ils vivent dans la plus parfaite a m i t i é 
avec des colombes bisets, et plus d'une fois j ' a i 
vu u n m â l e de cette e s p è c e chercher à s'accou
pler avec un co lombin femelle . 

LA COLOMBE BISET — COLUMBA LIV1A. 

Die Felsentaube, the Rock-Do ve. 

La colombe biset, qu'on nomme aussi pigeon 
de roche, ou pigeon des champs, est pour nous 
l ' e spèce la plus i m p o r t a n t e ; c'est d'elle, en effet, 
que proviennent les pigeons qu i peuplent nos 
colombiers . Ceux-ci l u i ressemblent par le p l u 
mage, les m œ u r s , et ils repassent faci lement de 
la d o m e s t i c i t é à l ' é ta t sauvage. Je n 'ai pas besoin 
de dire que par pigeons domestiques, j e n'en
tends parler i c i que des pigeons marrons ou 
fuyards, comme on les appelle, et non des p i 
geons de race, don t l 'or igine peut ê t r e encore 
douteuse. 

C a r a c t è r e s . — Le biset ou pigeon de roche 
a le dos b l e u - c e n d r é c la i r , le ventre b l e u â t r e ; la 
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tê te d 'un bleu d'ardoise c l a i r ; le cou d 'un bleu 
d'ardoise f o n c é , à reflets ver t -bleu c la i r dans sa 
partie s u p é r i e u r e , pourpres dans sa part ie i n f é 
r ieure ; le bas du dos blanc ; l 'ai le t r a v e r s é e par 
deux bandes noires ; les r é m i g e s d ' un gris 
c e n d r é ; les rectrices d 'un bleu f o n c é , avec la 
pointe noire , et les barbes externes des l a t é r a l e s 
blanches; l 'œi l j aune-souf re , le bec no i r à la 
pointe , et b leu c la i r à la base; les pattes d 'un 
rouge-viole t f o n c é . Les couleurs var ien t peu 
suivant les sexes. Les jeunes sont plus f o n c é s 
que les vieux. Cet oiseau a 36 cent, de l o n g , et 
63 cent, d ' envergure ; la longueur de l 'ai le est 
de 22 cent. ; celle de la queue de 12. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L o n admet
ta i t autrefois que le pigeon de roche habi ta i t 
toute l 'Europe, la plus grande partie de l 'Asie et 
le no rd de l ' A f r i q u e . A u j o u r d ' h u i , l ' on d i s t i n 
gue, et avec raison, deux e s p è c e s au moins : le 
biset ou pigeon de roche, q u i habite le n o r d , et 
la colombe ou pigeon de montagne {columba glau-
conotos, comme l'a a p p e l é m o n p è r e , columba 
intermedia de S t r i ck land) , qu i v i t dans le sud. 
Dans le m i d i de l 'Europe , les aires de dispersion 
de ces deux espèces semblent se confondre ; 
dans la Sierra-Nevada, j ' a i r e n c o n t r é l 'une et 
l ' au t re . En Egypte, la columba glauconotos p r é 
domine ; c'est la seule e s p è c e que l ' on trouve 
aux Indes, au dire de Jerdon. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Sous le 
rapport de leur habitat , de leurs m œ u r s , de leur 
m a n i è r e de vivre , ces deux e s p è c e s ne d i f f è r e n t 
nu l lement ; aussi pouvons-nous les confondre 
dans une m ê m e descr ip t ion . 

Le biset et la colombe de montagne se dis t in
guent de la p lupar t de leurs c o n g é n è r e s en ce 
qu'i ls s ' é tab l i s sen t sur les rochers, les vieux 
murs, jamais sur les arbres. Le biset habite les 
rochers et les falaises de l 'Eu rope ; on le t rouve 
surtout le long de la cô t e occidentale d'Ecosse, 
aux H é b r i d e s , aux Orkney, aux Shetland, aux 
F e r o ë , dans la partie rocheuse de R e n n e s ô , p r è s 
de Stavanger, sur la cô te occidentale de N o r -
w é g e . En France, en Espagne, la colombe de 
montagne remplace le biset dans le sud et le 
sud-est. 

Ces oiseaux sont rares à l ' é t a t sauvage dans 
l ' i n t é r i e u r des terres. On les y rencontre b ien 
quelquefois , mais ils p r é f è r e n t à t ou t autre s é 
j o u r le voisinage de la mer ou des r i v i è r e s . 

Graba a o b s e r v é le pigeon de roche aux î les 
F é r o ë . « I l y est, d i t - i l , t r è s - c o m m u n ; i l niche 
presque dans toutes les î les h a b i t é e s , mais i l 
sait si bien se cacher que les habitants ne peu-
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vent s'emparer n i de ses mufs, ni de ses petits. 
Quand i l vient chercher sa nourr i ture à Ind -
marck, i l est si prudent, son vol est si rapide, 
que ni les corbeaux ni les autres oiseaux de 
proie ne peuvent le capturer, tandis qu'ils tuent 
les pigeons domestiques. Je vis ces bisets voler 
dans une grande caverne, où je pus arriver après 
beaucoup de peine, et en courant bien des dan
gers. La caverne éta i t ébou lée , et divisée en 
plusieurs petites grottes, dont les ouvertures 
é t a i en t masquées par des pierres plus ou moins 
grosses, de sorte qu ' i l é ta i t impossible de voir 
les nids des bisets. On eut beau parler, crier, 
jeter des pierres; rien ne put les faire sortir; 
on tira un coup de fus i l , auss i tô t la caverne s'a
nima, et les pigeons a r r i vè ren t de tous cô té s . » 

Aux Canaries, d ' ap rès Bolle, les pigeons de 
montagne se trouvent non-seulement le long de 
la cô te , mais encore dans les parties non boisées 
de l ' in té r ieur ; on en rencontre j u s q u ' à une a l 
titude de 2,600 à 3,300 mè t r e s au-dessus du n i 
veau de la mer. Berlhelot en vi t à Lazarote, 
dans le c ra tè re r é c e n t du volcan, ma lg ré l'odeur 
de soufre et la chaleur qui y r égna ien t . Dans ces 
pays, ils dorment et ils nichent dans des caver
nes. A Lazarote, on les chasse d'une façon toute 
pa r t i cu l i è re ; on p é n è t r e de nui t dans la grotte, 
avec des torches a l l u m é e s , on en ferme l ' en t rée 
et on assomme les oiseaux à coups de b â t o n . 

En Egypte, je vis beaucoup de ces pigeons 
le long des parois rocheuses s i tuées près des ca
taractes; j ' e n rencontrai m ô m e des bandes au 
mil ieu du d é s e r t : on aurait le droit de se de
mander comment ils pouvaient y trouver de 
quoi se nourr i r . Us sont rares dans le centre de 
l 'Afr ique où manquent les montagnes rocheu
ses; mais partout où est un rocher abrupt, on 
est sûr de les y rencontrer 

Aux Indes, ce sont des oiseaux t r è s - c o m m u n s ; 
ils nichent dans les grottes et les cavernes des 
rochers, g é n é r a l e m e n t p rès de l'eau, souvent en 
société du martinet alpin ; c'est ce que l 'on voit, 
par exemple, au voisinage de la cé lèbre cascade 
de Grisoppa. 

Aux Indes, comme en Ëgyp te , le pigeon de 
montagne vit dans un é ta t demi-sauvage. I l ha
bite les vieux édifices tranquilles, les enceintes 
des villes, les pagodes, les temples, les tours 
que l 'on a construites à leur intent ion. Dans la 
Haute-Egypte, i l existe de nombreuses construc
tions, qu i semblent convenir mieux aux colom
bes qu'aux hommes. Ce sont des maisons en 
forme de pyramide, à toi t aplati ; le paysan 
n'en habite que l 'é tage i n f é r i e u r ; l 'é tage s u p é 

rieur, g é n é r a l e m e n t peint en blanc et diverse
ment d é c o r é , appartient aux pigeons : on élève 
aussi des tours exprès pour eux seuls. A partir 
d'une certaine hauleur, la maçonner ie de ces 
colombiers est faite de grands pots ovoïdes, à 
parois solides, p lacés les uns au-dessus des au
tres, et rel iés par du mortier fait avec de la vase 
du N i l . L ' ex t r émi t é du pot qui est tournée en 
dehors est pe rcée d 'un t rou suffisant pour lais
ser passer l 'air et la l u m i è r e , mais trop petit 
pour qu 'un pigeon puisse y entrer. Ou côté op
posé, au contraire, c 'es t -à-di re du côté qui re
garde l ' i n t é r i eu r , le pot est largement ouvert. 
L ' en t r ée de ces pigeonniers est assez grande, et 
e n t o u r é e de faisceaux de branches scellées 
dans la m a ç o n n e r i e . Le nombre immense de 
pigeons qui entourent ces constructions, montre 
suffisamment combien elles leur conviennent. 

Dans le sud, le pigeon de montagne est sé
dentaire ; dans le nord , les bisets émigrent. Ils 
se rassemblent en bandes très-nombreuses, qui 
ne paraissent pas se disperser pendant tout le 
temps de leur exil . I l est probable que souvent 
nous voyons de ces bandes d'émigrants, mais 
que nous n'y p rê tons qu'une faible attention, 
les prenant simplement pour des bandes de pi
geons fuyards ou marrons. Elles n'attirent l'at
tention que quand elles sont réunies à des trou
pes de corneilles ou de choucas, ou quand elles 
se posent sur les arbres, ce que ne font pas 
d'ordinaire les pigeons marrons. A la fin de dé
cembre 1818, une bande d'environ un millier de 
couples apparut ainsi aux environs deKreuz-
burg ; les pigeons é ta ien t en compagnie de 
freux et de choucas ; le jour , ils venaient se po
ser sur les toits, se m ê l a n t aux pigeons domes
tiques ; mais le soir ils se retiraient dans la fo
rê t , pour y passer la nui t sur les arbres. Ils y 
r es tè ren t jusqu'au mi l i eu de janvier, et dispa
rurent peu à peu, sans qu'on pû t voir comment. 
Mon f r è r e a observé une bande semblable non 
loin de notre village natal ; les bisets que je 
vis au mi l ieu des pigeons de montagne dans la 
Sierra-Nevada, é t a i en t probablement aussi des 
é m i g r a n t s . 

Les allures du biset d i f f è r en t peu de celles du 
pigeon domestique. I l est plus agile; son vol est 
plus rapide ; i l craint l 'homme : pour tout le 
reste, les descendants nous représentent parfai
tement le genre de vie de l 'espèce souche. Le 
biset marche bien, mais en saluant ; i l vole par
fai tement, avec un b ru i t s i f f l an t ; i l parcourt en
vi ron 110 k i l o m è t r e s à l 'heure; ses ailes claquent 
au moment où i l prend son v o l ; i l plane avant 
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-e poser; i l aime à s 'é lever haut dans l 'a i r , et y 
d é c r i t souvent de grands cercles. Ce n'est qu'ex
ceptionnellement qu ' i l se pose sur les arbres. En 
Egypte, les pigeons domestiques perchent r é g u -
l i è r e m e n t s u r les palmiers , et chez nous, quelques 
pigeons marrons perchent sur les arbres. Pour 
chercher leur nour r i tu re , ils courent des heures 
e n t i è r e s sur le s o l ; pour boire, ils entrent dans 
l 'eau. Les pigeons d ' É g y p t e s'abattent pour boire 
au m i l i e u du fleuve, se laissant porter par les 
flots et se r e l èven t , leur soif une fois a p a i s é e . 

Les sens et les f acu l t é s intellectuelles de ces 
pigeons sont assez déve loppés . 11 est d i f f i c i l e 
d'observer les individus sauvages; mais les p i 
geons domestiques fon t preuve de prudence et 
d ' intell igence. Leur ê t r e est un m é l a n g e de 
bonnes et de mauvaises q u a l i t é s . I ls sont pai
sibles, ou pour mieux dire i n d i f f é r e n t s ; entre 
eux, ils vivent assez en paix. L ' amour cependant 
les transporte de jalousie; deux m â l e s peuvent 
se prendre de querelle, mais jamais la chose ne 
devient aussi s é r i euse que l 'ont p r é t e n d u certains 
auteurs. L ' o n remarque aussi chez ces oiseaux 
une sorte de jalousie pour ce qu i touche à leur 
n o u r r i t u r e ; celui qui a t r o u v é quelque abon
dante pitance, é t e n d ses ailes au-dessus, et cher
che ainsi à e m p ê c h e r ses compagnons de parta
ger sa bonne fo r tune . Mais b i en tô t l ' ins t inct de 
soc iab i l i t é l 'emporte sur ces sentiments d ' é -
g o ï s m e . Quand un danger s'approche ou que le 
mauvais temps est m e n a ç a n t , les pigeons t é m o i 
gnent de sentiments plus é levés . 

Comme les autres e spèces de la f ami l l e , les 
pigeons roucoulent , et on peut à peu p r è s ren
dre leur c r i par maroukouh, mom koukouh, mar-
houkoukouh. A chaque syllabe, ils se baissent, se 
re tournen t , incl inent la t ê t e . Plus le m â l e est 
exc i t é , plus les diverses syllabes se suivent avec 
r a p i d i t é . Parfois , les pigeons fon t entendre des 
sons qu'on peut rendre par houhou ou houhoua ; 
c'est le m â l e qu i appelle de la sorte sa femelle 
ou q u i se p la in t de son absence trop p r o l o n g é e . 

Les bisets, comme les pigeons domestiques, se 
nourrissent de c é r é a l e s de toute e s p è c e , de 
graines de colza, de lent i l les , de pois, de graines 
de l i n , mais surtout de graines de vesce, cette 
mauvaise herbe presque indestructible qui i n 
feste nos champs. On a vou lu en fa i re des an i 
maux nuisibles. Comme ils ont besoin d'une 
grande q u a n t i t é d 'aliments, on a s u p p o s é que les 
d é g â t s qu ' i l s causent é t a i en t en rappor t avec ces 
besoins. Alais si l 'on tient compte de ce fa i t , 
qu ' i l s ne mangent des grains qu'au moment des 
semailles, on conviendra qu ' i l s ne peuvent pas 

faire grand m a l , et on avouera que, eu é g a r d à 
la prodigieuse q u a n t i t é de mauvaises graines 
qu ' i l s d é t r u i s e n t , ils sont au contra i re t r è s - u t i l e s . 
11 n 'y a pour m o i aucun doute à ce sujet : les p i 
geons nous sont plus utiles qu 'on ne se l ' i m a 
gine. Ils ont certaines heures pour prendre leurs 
repas, et souvent i ls fon t un l o n g t ra je t pour 
t rouver le champ qu ' i l s ont d é c o u v e r t , et q u i 
leur f o u r n i t des al iments en abondance. 

On admet que les bisets n ichent deux fois par 
an ; on sait d'une f a ç o n positive que les pigeons 
fuyards ou marrons ont trois c o u v é e s par sai
son de reproduc t ion . A u commencement d u 
pr in temps, le m â l e roucoule avec ardeur, se 
querelle avec ses semblables, conquie r t sa fe
melle, souvent avec peine, et l u i t é m o i g n e la 
plus vive tendresse. « Une fois le couple u n i , d i t 
Naumann, i l ne se s é p a r e plus; les deux é p o u x 
reslent ensemble, m ê m e hors de la p é r i o d e des 
amours . Les exceptions sont rares. Le m â l e 
cherche un endroi t pour construire son n i d : l 'a-
t - i l t r o u v é , i l y demeure, et cr ie , la t ê te p e n c h é e 
vers le sol , j u s q u ' à ce que la femel le arr ive. 
Celle-ci accourt , la queue é t a l é e et r e l e v é e , l 'a
gace et f o u i l l e avec son bec les plumes de sa 
t è t e . Puis tous deux se caressent et l ' accouple
ment a l i eu . L o r s q u ' i l est accompl i , ils s ' é l èven t 
dans les airs en se jouan t , en battant b r u y a m 
ment des ailes, puis ils se reposent et s'occu
pent silencieusement à lisser leur plumage. Ce 
m a n è g e se r é p è l e plusieurs jours de su i te ; en
fin, le m â l e poussant sa femel le devant l u i , j u s 
q u ' à l ' endroi t où doi t ê t r e const rui t le n i d , va 
chercher des m a t é r i a u x , les apporte dans son 
bec et les remet à sa compagne, qu i se charge de 
les coordonner. Le n id est plat , l é g è r e m e n t ex-
cavé au m i l i e u ; i l consiste en un amas grossier 
de branches s è c h e s , de br ind i l les d 'herbe, de 
paille, de chaumes d e s s é c h é s . Plusieurs jours se 
passent avant que la femelle ponde. » Les 
œ u f s , au nombre de deux, sont a l l o n g é s , d 'un 
grain t r è s - f i n , d 'un blanc pur et b r i l l a n t . Les 
deux parents les couvent a l ternat ivement : la 
femelle, de trois heures de l ' a p r è s - m i d i à d ix 
heures du m a t i n ; le m â l e , de d ix heures à t ro is 
heures a p r è s - m i d i . Quelque court q u ' i l soit, ce 
temps l u i p a r a î t b ien l o n g ; car vers une heure , 
i l se met à cr ier m i s é r a b l e m e n t , appelant sa 
compagne, qu i a cependant bien besoin du repos 
qu'elle p rend . 

Le m â l e passe la n u i t tout p r è s du n i d , p r ê t 
à d é f e n d r e sa femel le . I l ne souffre pas qu 'un 
autre pigeon s'approche. A u bou t de 16 à 18 jou r s , 
les petits éc lo sen t , l ' un a p r è s l 'autre, à u n i n -
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tervalle qu i varie de 24 à 36 heures. Dans les 
premiers jours, les parents les nourrissent du 
produi t de sécrét ion de leur jabot ; plus tard, 
ils leur donnent des grains ramollis p r éa l ab l e 
ment dans leur estomac, et plus tard enfin des 
grains durs, avec de petites pierres et des f r ag 
ments de ter re . A quatre semaines, ils sont 
adultes. Us accompagnent encore leurs parents 
pendant quelques jours, puis ils les quit tent , et 
ceux-ci commencent alors une nouvelle couvée . 

Les pigeons de roche et les pigeons mar
rons ont les m ê m e s ennemis à redouter que 
les autres co lombidés de nos con t r ée s . Les 
derniers sont en quelque sorte plus expo
sés à leurs attaques que ceux qu i vivent à l 'é
tat c o m p l è t e m e n t sauvage, car ils connais
sent moins bien les animaux qui peuvent leur 
nuire, et savent moins se soustraire à leurs 
poursuites. Dans nos pays, les martes, les fau
cons, les milans sont leurs principaux ennemis. 
Les oiseaux de proie, surtout, leur causent des 
frayeurs mortelles; aussi font- i ls tout pour leur 
é c h a p p e r . Naumann a vu un pigeon marron, 
poursuivi par un faucon, se laisser tomber dans 
un é tang , plonger, r epa ra î t r e à la surface de 
l'eau à un autre endroit et s'envoler. On a sou
vent vu aussidespigeonspoursuivis, pour trouver 
un refuge dans l ' in té r ieur des maisons, se préci
piter contre les vitres des f enê t r e s et les briser. 

C a p t i v i t é et d o m e s t i c i t é . — Les pigeons 
marrons ou fuyards vivent chez nous dans un 
état de demi-esclavage ; ils gardent une certaine 
i n d é p e n d a n c e . Les pigeons de roche, pris jeunes, 
se comportent absolument de la m ê m e m a n i è r e 
que les pigeons marrons, comme j ' en ai eu la 
preuve. Us s'habituent à l 'homme, mais sans 
lu i montrer la m ê m e soumission que les pigeons 
dits de race, dont nous allons nous occuper. 

Races de pigeons domestiques. 

Lorsqu'après avoir considéré ceUe innombra-
)le q u a n t i t é de pigeons domestiques, qu i , dans 
mutes les parties du monde civilisé, vivent t r i b u 
taires de l 'homme ; l o r squ ' ap rès avoir cons ta té la 
divers i té de leur taille, de leurs formes, de leurs 
couleurs, e t c . , l ' o n s ' e s t d e m a n d é s ' i l é t a i tposs ib le 
que tant d ' ê t r e s , en apparence si d i f fé ren t s , t i 
rassent leur origine d'une seule espèce , les uns 
ont nié la poss ibi l i té d'une généalogie qu i 
aurait le pigeon biset pour point de dépa r t , et 
les autres ont invoqué des preuves qui ont fai t 
t ra i re à la p robab i l i t é d'une pareille généa log ie : 
a'.nsi s'est t rouvée pa r t agée l 'opinion sur l ' o r i 

gine des races. Brisson et avec l u i quelques na
turalistes ont pensé que le pigeon romain, que 
nous ferons b i en tô t c o n n a î t r e , é tai t une espèce 
pr imi t ive , et que de lui et du biset, avec ses va
r ié tés , é ta ien t issues toutes nos races. D'autres 
auteurs les ont a t t r i b u é e s au mélange de nos 
espèces sauvages et de quelques autres espèces 
é t r a n g è r e s ; mais pour que leur opinion ne tom
bâ t pas devant les faits qui prouvent que le pro 

j dui t issu de deux espèces différentes, bien 
I qu'appartenant au m ê m e genre, est le plus or

dinairement in fécond , et par conséquent inca-
i pable de se p e r p é t u e r dans le temps, ils ont 
j supposé qu ' i l n 'y avait pas d 'espèces dans la 

nature, mais p lu tô t des races primitives. Buffon, 
ap rès avoir admis qu'on doit regarder les pi
geons de volière et ceux de colombier comme 
é m a n a n t de la m ê m e espèce , qu i serait aussi le 
biset, a fini n é a n m o i n s par dire qu' i l pourrait 
bien se faire que ce dernier, le ramier, et la 
tourterelle, dont les espèces paraissent se soute
nir dans l 'é ta t de nature, se soient cependant 
unies dans celui de domes t i c i t é , et que de leur 
mé lange soient issues la plupart des races de 
nos pigeons domestiques. 

Quoi q u ' i l en soit, i l sera toujours vrai de dire 
i que le biset est la souche de tous nos pigeons 

de colombier et d 'un bon nombre de ceux de vo
l i è r e ; quant aux races sur l 'origine desquelles 
i l r ègne encore beaucoup d 'obscur i té , nous de
vons nous borner à les cons idé re r comme un 
fait acquis, sans nous engager dans des conjec
tures qu i ne tendraient à r ien moins qu'à éclair-
cir une question q u ' i l nous para î t impossible de 
r é soud re . 

On est aussi peu d'accord sur le nombre de 
races pures que l 'on doit admettre, qu'on l'est 
sur leur or ig ine ; mais i c i une pareille diversité 
dans les opinions est concevable : la moindre va
riat ion dans la taille ou dans le plumage, obtenue 
par croisement, é t an t cons idé rée comme race, 
Buffon divisait ses pigeons en douze races ou va
riétés principales, auxquelles i l rattachait une 
foule de var ié tés secondaires. Boitard et Cor-
bié (1), ont décr i t vingt-quatre races, parmi les
quelles beaucoup correspondent aux variétés 
secondaires de Buf fon . J . Pelletan (2) a réduit 
ce nombre à quinze, abstraction faite du biset. 
Comme la connaissance de ces diverses races of
fre un i n t é r ê t rée l sous le rapport des avantages 

(1) Boitard et Corbié, Monographie des pigeons domdi' 
ques, Paris, 182i. 

(2) J . Pelletan, Pigeons, dindons, oies, canards, Par* 
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et des produits qu 'on peut en ret i rer , nous a l 
lons passer en revue, d'une m a n i è r e rapide, les 
plus i n t é r e s s a n t e s d 'entre elles, en nous aidant 
du travail de J . Pelletan. 

PIGEON MONDAIN. — COLUMBA ADMISTA. 

C'est un pigeon domestique amélioré par une 
cul ture plus attentive, et restreint à une domes
t ic i té plus é t ro i t e encore. C'est le pigeon qu i 
p r o s p è r e en vo l i è re , m ê m e en cage ; se n o u r r i t 
de tou t ce qu 'on veut, ou à peu p r è s ; n'a plus 
de c a r a c t è r e à l u i , et serait incapable de trouver 
l u i - m ê m e sa n o u r r i t u r e . I l a perdu son inst inct 
de l i b e r t é ; s'accouple avec toutes les races et les 
var ié tés , et a m ê m e perdu sa f idél i té p r im i t i ve . 
I n t r o d u i t dans une vol iè re renfe rmant des cou
ples d'autres races, i l apporte la per turbat ion 
dans ces m é n a g e s , et donne naissance à des pro
duits m é l a n g é s . En revanche, les mondains sont 
les plus famil iers de tous les pigeons. 

C a r a c t è r e s . — L e s mondains sont gros, étof
f é s , bien faits , robustes, t r è s - f é c o n d s et faciles à 
n o u r r i r . Leur plumage offre toutes les nuances 
possibles et leurs dimensions sont variables. 

E u égard à la ta i l le , on divise les mondains 
dans les trois groupes suivants. 

Gros mondain. I l a un f i le t rouge autour des 
yeux ; sa tai l le approche parfois de celle d'une 
petite poule. Comme toutes les fortes va r i é t é s , i l 
est moins fécond et couve moins bien que les 
races moyennes. I l est tout plumage. 

Mondain moyen. L ' u n des plus communs et 
des meil leurs . 11 peut donner une couvée tous 
les mois, ce q u i l u i a fa i t donner aussi le nom de 
pigeon de mois. I l n'a pas de c a r a c t è r e s propres ; i l 
est souvent pa t tu , h u p p é ou c o q u i l l é , car i l r é s u l t e 
parfois de la d é g é n é r e s c e n c e ou du croisement 
des autres races. 

La var ié té dite mondain de Berlin, qu i appar
tient à ce groupe et dont le plumage est noir, 
ba r io lé de blanc, avec un f i le t rouge autour des 
yeux, est t r è s - r é p a n d u e dans le M i d i et t r è s - fé 
conde. 

Petit mondain. É g a l e m e n t sans c a r a c t è r e d é 
t e r m i n é , et ne se dis t inguant que par sa petite 
tai l le . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Ces va r i é t é s , produi ts 
de la cul ture , en géné ra l bonnes et s o i g n é e s , plus 
productives que le biset ou autres races moins 
domestiques, sont les plus pi l lardes. É levés 
pour ainsi dire dans nos maisons, en contact 
i m m é d i a t f r é q u e n t et n é c e s s a i r e avec l ' homme, 
ces oiseaux ont perdu toute t i m i d i t é . Ils n ' é t e n 

dent pas leurs ravages au l o i n , mais i l est n é 
cessaire de les s é q u e s t r e r pendant les semailles 
des graines p o t a g è r e s . Ils p é n è t r e n t jusque dans 
les maisons, volent le sel dans les s a l i è r e s , le 
pain dans les huches, et cela avec u n i n v i n c i b l e 
e n t ê t e m e n t , pour peu qu 'on l eu r ai t la issé p ren 
dre la moindre habitude de f a m i l i a r i t é . 

PIGEON ROMAIN. — COLUMBA ROMANA. 

The Runt-pigeon, the Roman pigeon. 

Cette race est très-répandue en Italie : on croit 
qu'elledescenddes anciens pigeons deCampanie . 

C a r a c t è r e s . — El le a le bec plus ou moins 
n o i r â t r e , couvert à la base d'une membrane 
é p a i s s e ; u n ruban rouge autour des yeux; deux 
fèves f o rman t morilles sur les narines; l ' i r i s blanc, 
la p a u p i è r e rouge. Ses ailes p l iées touchent le 
bout de la queue. Ses formes et son plumage 
sont variables. El le est quelquefois h u p p é e ou 
coquillée. El le a 42 cent, de long et 73 cent. 
d'envergure ou de v o l . 

Le pigeon r o m a i n of f re des va r i é t é s blanches, 
crème-de-lait, gris-piqueté. Quelques romains 
plus sveltes ont é t é n o m m é s romain-coupé, romain-
messager, romain-attenté, etc. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Cette race mange 
beaucoup, s ' é lo igne peu, est m o d é r é m e n t f é 
conde (de quatre à six couvées par an), mais 
donne des pigeonneaux de f o r t poids. 

PIGEON BAGADAIS. — COLUMBA TUBERCULOSA. 

Caractères. — C'est un pigeon de volière, le 
plus gros de tous, remarquable par le d é v e l o p 
pement de la membrane q u i couvre les narines 
et des rubans nus qu i entourent les yeux, au 
point que le bout du bec est seul visible et que 
les yeux sont presque c a c h é s . Le bec est long et 
c rochu . Son plumage est blanc ou de couleur 
sombre, ou d 'un bleu c e n d r é comme chez le 
bagadais batave (fig. 6 : ) . Quelquefois sa t ê t e est 
h u p p é e . I l est plus svelte, plus haut sur pattes et 
i l a le cou plus long que le r o m a i n , et la queue 
plus courte. 

Le bagadais compte un assez grand nombre 
de v a r i é t é s . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — U est m é d i o c r e m e n t 
f é c o n d , maladro i t , farouche, i r r i t a b l e , peu soi
gneux de ses petits et souvent d ' un pr ix trôs-
élevé : le bagadais batave a é t é payé j u s q u ' à 
200 francs la paire. C'est une race d 'amateur. 

PIGEON TURC. — COLUMBA TURCICA. 

C a r a c t è r e s . — Ce p i g e o n , dont quelques 
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Fig. 61. Le Bagadais batave ou bâtard. 

auteurs ont fai t une race , para î t dér iver du 
romain et du bagadais : c'est un romain avec 

les caroncules de ce dernier, mais moins déve
loppées . I l est presque toujours h u p p é . 

Pour Buf fon , ces trois formes (pigeon romain, 
pigeon bagadais, pigeon turc) élaienl di simples 

var ié tés qu ' i l rattachait à la race du pigeon 
mondain. 
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Fig. C3. Le Boulant lillois. 

PIGEON POLONAIS. — COLUMBA POLONICA. 

Caractères. — Le polonais (fig. 62) est plus 
peti t que les p r é c é d e n t s , t rapu , remarquable par 
la fo rme c a r r é e de sa t ê t e , dite crapautée, et par 
les rubans qu i entourent les yeux. Ces rubans 
sont quelquefois si larges, qu ' i l s se confondent 
au-dessus de la t ê t e . Les caroncules de la base 
d u bec sont t r è s - d é v e l o p p é e s . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — C'est une race d'a
mateur, peu gracieuse et peu f é c o n d e . 

Les va r i é t é s qu'elle p r é s e n t e sont le polonais 
noir, le bleu, le rouge, le polonais bénin, le bénin-
huppé, etc. 

PIGEON BOULANT OU GROSSE GORGE. — COLUMBA 
GUTTUROSA. 

The Cropper ou Powter-Pigeon. 

Caractères. — Cette race est bien définie par 
la di la tat ion e x t r ê m e du jabot , que le pigeon 

BRKHM. 

gonfle d'air de m a n i è r e à en f o r m e r comme une 
boule é n o r m e : c'est l ' e x a g é r a t i o n de la f a c u l t é 
qu 'ont tous les pigeons de se rengorger. Sa 
gorge est quelquefois aussi grosse que son corps ; 
mais cet organe, dans u n tel é t a t de d é v e l o p 
pement, est le s iège de maladies inconnues 
ou t r è s - r a r e s chez les autres races. 

Les va r i é t é s du pigeon boulant sont presque i n 
nombrables : on en trouve de blancs, de soupe-au-
vin, de rouges, de bleus, de chamois, de marrons, 
de noirs, de gris, de panachés de toutes ces 
nuances. 

I n d é p e n d a m m e n t des va r i é t é s d u p lumage , 
les boulants o f f ren t quelques v a r i é t é s de formes , 
que les uns é l è v e n t au rang de race, les autres 
de sous-races seulement ; tels sont : 

Le boulant à bavette. — Qui prend au-devant 
du cou l 'ornement des pigeons c r a v a t é s . 

Le boulant lillois (fig. 63). — C a r a c t é r i s é par 
une gorge ovale et moins grosse que celle du 
boulant o rd ina i re . 

Le boulant maillé. — Plus pet i t que le l i l -

I V — 3 42 
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lois, plus bas sur pattes. Les maillés ont le p l u 
mage r é t i cu l é , de diverses nuances. Le pigeon 
maillé-jacinthe et le maillé-feu sont f o r t jo l is . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Les boulants sont 
t r è s - f é c o n d s et t rès -es t imés . 

PIGEON CAVALIER. — COLUMBA EQUES. 

The Horseman-pigeon. 

Caractères. — Cette race, qui paraît due au 
croisement du pigeon romain et du boulant, a 
comme celui-ci la facu l t é d'enfler la gorge, et a 
comme le romain un filet rouge autour des 
yeux; elle a en outre des narines épaisses , mem
braneuses et charnues. 

On admet deux var ié tés : 
Le cavalier faraud (fig. 64), dont le corps est 

a l longé , les jambes hautes, la t ê te t r è s - re je tée en 
a r r i è r e , le plumage ordinairement blanc, quel
quefois ma i l l é . 

Le cavalier espagnol, semblable à un bagadais 
dont les caroncules et les morilles seraient ren
t rées dans de justes l imites. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Celle race est p r é 
cieuse par sa b e a u l é , et surtout par sa f é c o n 
d i t é . 

PIGEON NONA1N OU CAPUCIN. — COLUMBA CUCW, 
LATA. 

The jacobine Pigeon. 

C a r a c t è r e s . — Charmante race (fig. 65), or
née d'une fraise ou d'un capuchon formé par 
les plumes redressées du cou, recouvrant la 
tê te et se prolongeant en gorgerette sur la poi
tr ine. Elle a le bec petit , l 'œil sablé, avec un 
ruban rouge. Elle est de petite taille. 

Son plumage affecte d i f férentes couleursquise 
conservent pures, et dont, pour cette raison, on 
a fai t des variétés . I l est ou soupe-au-vin, on 
rouge sombre, ou jaune-fauve, ou chamois pw,® 
blanc, etc. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — C'est l'un des plus 
jol is pigeons de vo l i è re ; i l est doux, familier, 
t r è s - fécond , et ne s 'é lo igne pas. 

PIGEON COQUILLE. — COLUMBA GALEATi. 

The Hemlet pigeon. 

Caractères. — Les pigeons coquilles ou 
gudlés sont des nonnains, q u i , au lieu de ca
puchon, portent sur le d e r r i è r e de la tête n» 
simple touffe de plumes à rebours, relevées l ( 

forme de coqui l le . 
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Les coquilles ont les qua l i t é s des nonnains, et 
of f rent é g a l e m e n t de nombreuses var ié tés de 
plumage. 

PIGEON A CRAVATE. — COLUMBA TURBITA. 

The Turbit Pigeon. 

Caractères. — C'est la mieux caractérisée de 
toutes les races de vol ière : ses c a r a c t è r e s sont 
tels que T e m m i n c k et plusieurs auteurs hés i t en t 
à la rattacher au type biset. Elle a la taille t r è s -
pe t i te ; les plumes de la gorge r ed re s sées et 
f r i sées en j a b o t ; la t ê t e c a r r é e ; le bec court et 
t r è s -pe t i t ; les yeux saillants. Ses formes sont 
gracieuses. 

Le cravaté français (fig. 66), blanc, à ailes 
noires ou chamois; le cravaté anglais, b l e u ; le 
cravaté blanc, sont les var ié tés les plus recher
c h é e s . I l y a aussi u n cravaté huppé. 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — C'est un pigeon grand 
voil ier , au vol t r è s - s o u t e n u , t r è s - e m p l o y é , pour 
ce mo t i f , comme messager. I l s'allie aussi facile
ment à la tourterel le qu 'au pigeon c o m m u n et 
donne avec eux des m é t i s . 

PIGEON VOLANT. — COI A'MB A TABELLAMA. 

The Cartier Pigeon. 

Caractères. — Cette race est petite, comme 
le biset, svelte de formes, avec u n mince f i le t 
rouge autour des yeux; elle a l ' i r i s b l a n c h â 
tre, les pieds nus et sans éca i l l e s , les couleurs 
var iées et i r r é g u l i è r e s , les ailes longues et po in
tues. Les tubercules sur les narines sont nuls ou 
t r è s -pe t i l s . 

I n d é p e n d a m m e n t de l ' i n t é r e s s a n t e va r i é t é mes
sagère du pigeon volant , qu i p r é s e n t e , d 'a i l leurs , 
toutes les nuances de p lumage, on en c o n n a î t 
un grand nombre d 'aut res : Pigeon-volant an
glais, pigeon-volant huppé, à barbe blanche, blanc 
à queue noire, noir à queue blanche, etc. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — C'est la plus f é 
conde de toutes les races de co lombier . Moins 
farouche et plus pr ivé que le biset f u y a r d , le 
pigeon volant le remplace avec avantage, dans 
la posi t ion qu i est lai te aux é l e v e u r s par la 
l ég i s la t ion sur les pigeonniers . S ' i l ne se nour
r i t pas autant que l u i aux d é p e n s des graines 
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Fig. 66. Le Cravaté français. 

q u ' i l trouve dans les champs et demande, par 
c o n s é q u e n t , plus de nourr i ture s u p p l é m e n t a i r e 
à la ferme, i l a l'avantage d ' ê t re e x t r ê m e m e n t 
a t t a ché à sa demeure, ce qui rend souvent 
dif f ic i le le peuplement d 'un colombier que l 'on 
veut c réer avec l u i . On est ob l igé , pour l 'em
p ê c h e r de retourner au pigeonnier où i l est né , 
de l 'enfermer dans son nouveau domici le jus
q u ' à ce qu ' i l y ait fait une couvée . Les soins à 
donner à ses petits le f ixent a u p r è s d'eux, et dès 
lors i l adopte le colombier qu'on l u i off re . Cepen
dant, on a vu des exemples d'une rés i s t ance 
complè t e au d é p l a c e m e n t , et certains pigeons 
volants retourner toujours, quand m ê m e , à leur 
toi t natal. 

Cette p a r t i c u l a r i t é , jo inte à la r ap id i t é de son 
vol, q u ' i l peut soutenir f o r t longtemps, a fai t 
plus p a r t i c u l i è r e m e n t employer cette race de 
pigeons au transport des dépêches . Les anciens 
avaient inventé bien avant nous la Poste aux 
pigeons et développé certaines variétés dans ce 
but spéc ia l . 

Tel est le pigeon-volant messager, qu'on ap

pelle souvent pigeon voyageur, mais qu'il ne faut 
pas confondre avec le vér i tab le pigeon voyageur 
(columba migratoria) d ' A m é r i q u e , espèce véri
table et parfaitement distincte (1). Le pigeon 
messager a les ailes longues et pointues des 
grands rameurs de l 'air . Son vol très-élevé, lé
ger et droi t , est extraordinairement rapide et ne 
le cède qu 'à celui des meilleurs voiliers. On a 
ca lcu lé que le pigeon volant peut parcourir, sans 
forcer son al lure, 28 m è t r e s par seconde, ou 
100 k i l o m è t r e s à l 'heure, ce qui est la plus grande 
vitesse d'une locomotive. 

PIGEON CULBUTANT. — COLUMBA GYRATRIl 

The Tambkr Pigeon. 

Les pigeons culbutants constituent une race 
fo r t s ingu l iè re par l 'habitude qu'ils ont de voler 
t r è s -hau t (car ce sont p e u t - ê t r e ceux de toi5 

les pigeons qui ont le vol le plus élevé), et puis> 
de se laisser choir tout à coup de quelques^" 

(I) Voy. p. 254. 
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Fig. 67. Pigeon trembleur. 

1res, en faisant trois ou quatre culbutes succes
sives, en tournant sur e u x - m ê m e s comme un 
saltimbanque qu i fa i t le saut p é r i l l e u x . On di t 
que cette pratique bizarre d é c o n c e r t e souvent 
l'oiseau de proie q u i les poursui t , mais aussi 
elle e m p ê c h e quelquefois le culbutant de voir 
son ennemi. 

Du reste, tous leurs mouvements ont quel 
que chose d ' i r r é g u l i e r , et ne semblent jamais en 
rapport avec ce que l ' animal veut faire . On 
pense, en les voyant, aux personnes atteintes de 
la danse de Saint-Guy. Leur vol est, d 'ail leurs, 
t r è s - r a p i d e . 

C a r a c t è r e s . — Cette race est t r ès -pe t i t e : elle 
est c a r a c t é r i s é e par ces mouvements bizarres 
q u i semblent des tics nerveux; par u n mince 
filet rouge autour des yeux ; l 'œi l est pe r l é , s ab lé 
de rouge ; les pieds sont nus et sans éca i l l es . 
Quant au plumage, i l varie à l ' i n f i n i . Les ailes 
rep l i ées d é p a s s e n t quelquefois le bout de la 
queue. 

Les pigeons culbutants ressemblentdonc beau
coup aux pigeons volants; mais, outre leurs t ics, 
leur taille les en dis t ingue: ils sont plus petits. 

On cite comme var ié tés : 
Le culbutant anglais, l ' un des plus petits p i 

geons connus. 

Le culbutant pantomime q u i , outre ses culbutes 
c a r a c t é r i s t i q u e s , e x é c u t e encore les contorsions 

les plus grotesques : c'est une bonne va r i é t é 
qu 'on élève beaucoup. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Les culbutants sont 
t r è s - f é c o n d s et s 'accommodent t r è s - b i e n d u co
lombier . 

D ' ap rè s T e m m i n c k , on les emploie pour at
t i r e r les pigeons sauvages ou é c h a p p é s de vo
l i è re . Curieux de voir de plus p r è s ces s inguliers 
oiseaux, i ls s 'approchent, é t o n n é s , et le chas
seur e m b u s q u é s'en empare. C'est encore u n 
des moyens de prendre les pigeons des voisins. 

PIGEON BATTEUR OU TOURNANT. — COLUMBA PER-
CUSSOB. 

The Smiler Pigeon. 

Caractères. — Le pigeon tournant est un cul
butant incomplet . A u l i eu de la culbute , i l exé 
cute des cercles continuels , comme un oiseau 
q u i a du p lomb dans 1 ai le, ce q u i ne laisse pas 
que d ' ê t r e assez p é n i b l e à vo i r . Ces pigeons se 
blessent souvent en tournant dans leur c o l o m 
bier. I ls sont u n peu plus gros que les c u l 
butants, et ils ont l ' i r i s no i r . Us sont f é c o n d s , 
mais querelleurs et j a loux . 

L a race compterai t deux va r i é t é s ; le tournant-
frappeur, le tournant-batteur. 
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Fig. 68. Le Pigeon hirondelle. 

PIGEON TREMBLEUR. — COLUMBA TREMULA. 

The Shaker Pigeon. 

Caractères. — C'est une très-petite race de 
vol ière (fig. 67) au bec fin, sans filet autour des 
yeux et dont l ' i r is est jaune. Elle a les ailes 
pendantes et la queue re levée . 

Ces pigeons sont ag i tés d 'un tremblement 
continuel dans la t ê t e et le cou, surtout au mo
ment des amours. Leur plumage et leurs formes 
sont t rès -var iés . 

PIGEON QUEUE-DE-PAON. — COLUMBA LATICAUDA. 

Caractères.— Jolie race de volière, remar
quable par sa queue étalée et dressée en forme 
de to i t . La t ê t e , t r è s - r e j e t é e en a r r i è r e , touche 
ia queue ; aussi le pigeon, pour regarder der
r iè re l u i , passe-t-il sa tê te entre les deux plans de 
rectrices. Cette disposition de la queue est t r è s -
ca r ac t é r i s t i que . De plus, le nombre des pennes 
peut augmenter c o n s i d é r a b l e m e n t , et de 12, qui 
est le nombre ordinaire, s 'élever à 30 ou 34. L ' o i 
seau a alors d'autant plus de pr ix pour les ama

teurs. Temminck , qu i d i t ce pigeon originaire 
d'Asie, hés i te à le rapporter au type biset. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Très-dûUX, trèvfé-
conds, les pigeons queue-de-paon s'éloignent 
peu, parce que leur queue nui t à leur vol. 
Presque tous sont trembleurs comme le paon 
et le d indon. Us p r é s e n t e n t des variétés de plu
mage de toute nuance, mais tous sont de petite 
taille. 

PIGEON HIRONDELLE. — COLUMBA HIRUNDINIB-

Caractères. — Les pigeons hirondelles (/??• 
68), que quelques personnes rapportent à la 
race des pigeons pattus, quoique leurs pieds ne 
soient pas toujours e m p l u m é s , ont des formes 
sveltes, des ailes t r è s - l o n g u e s , et leur tête est 
quelquefois h u p p é e . Us ont une partie de la tête, 
le cou, le vol blancs ; le manteau et les sus-alaires 
noirs, jaunes, rouges ou gris, et, lorsque les pat
tes sont e m p l u m é e s , les plumes qu i les recou
vrent sont toujours de la couleur du manteau. 

Ces jo l i s pigeons de vol iè re doivent le nom 
qu'ils portent à une ressemblance éloignée avec 

l 'hirondelle de mer. 
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PIGEON TAMBOUR. — COLUMBA TYMPAN1ZA.XS. 

Caractères. — Les pigeons tambours sont 
t r è s -pa t tu s et le plus souvent portent !a huppe 
ou couronne. Us ont un roucoulement sourd et 
s a c c a d é q u i , de l o in , rappelle le b r u i t du t am
bour. Leur vol est assez l o u r d , leurs pattes sont 
courtes. 

La var ié té la plus e s t i m é e est le tambour-glou
glou (fig. 69), ainsi n o m m é de son roucoule
ment q u i r é p è t e sans cesse ces deux syllabes. 
Sa tê te est c o q u i l l é e et c o u r o n n é e ; i l est non-
seulement pat tu , mais cu lo t t é , c ' e s t - à -d i r e que 
ses cuisses sont recouvertes de longues plumes 
en culot te . Sa mue est d i f f i c i l e . 

Les var ié tés de couleur sont nombreuses. 
Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Les pigeons tam

bours sont f é c o n d s , ils donnent h u i t à d ix cou
vées par an, mais leurs culottes les g ê n e n t , les 
salissent, et d 'ail leurs ils ont assez peu de p r é 
cautions pour leur c o u v é e . 

PIGEON PATTU. — COLUMBA DASYPES. 

The Rough foold pigeon. 

Les pigeons pattus (fig. 70) ne forment pas 
une race proprement di te , puisque beaucoup 
d'autres, m ê m e dans les races distinctes que 
nous avons c i t ées , p r é s e n t e n t ce c a r a c t è r e d ' ê t r e 
e m p l u m é s jusqu 'aux phalanges. O n n e p e u t d o n c 
rattacher à cette d iv is ion que ceux qu i ne peu
vent entrer dans les autres, faute de c a r a c t è r e s 
d js t inct i fs saillants. 

Gomme pigeons pattus des plus remarquables 
nous citerons : ' 

Le pattu de Norwége, q u i est blanc, h u p p é et 
aussi gros qu 'un bagadais. 

Le pattu ordinaire, sans huppe , de ta i l le 
moyenne, à plumage variable. I l est t r è s - f é c o n d 
aussi et s 'accommode de toute e s p è c e de nour 
n t u r e et de logement. I l p r o s p è r e et m u l t i p l i e 
m ê m e dans une bo î t e . 

Le pattu du Limousin, t r è s - g r o s , t r è s - l o n g 
res-haut sur pattes. Son plumage affecte toutes 

les nuances. I l est t r è s - f é c o n d et donne d 'excel-
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lents produits ; malheureusement, en raison de la 
grandeur d é m e s u r é e des plumes de ses doigts, 
qu ' i l faut couper sans cesse, i l est assez sale et 
maladroi t ; aussi j e t t e - t - i l souvent ses œuf s hors 
du n id , accident, du reste, f r é q u e n t chez tous 
les pigeons qu i ont les pattes e m p l u m é e s . 

Le pattu crapaud, ainsi n o m m é à cause de son 
corps trapu. I l a la tête ca r rée du pigeon polo
nais. 

I l y a aussi nu pattu frisé, dont on a fait sou
vent une race pa r t i cu l i è r e . I l est e n t i è r e m e n t 
blanc, avec les doigts rouges, et ses plumes sont 
décomposées et fr isées comme chez les poules 
de soie. On lu i attribue une origine asiatique. 

Croisements. — Toutes ces races et les sous-
races ou les var ié tés qui en dér ivent , produisent 
entre elles des mét i s féconds , dont les ca rac t è re s 

participent plus ou moins de ceux des parents 
et qu i sont d'autant plus beaux et plus purs, que 
l 'on choisit mieux les sujets que l 'on rapproche 
Le croisement des races ou des variétés n'est 
donc point , comme on pourrait le croire, une 
chose que l 'on doive abandonner au hasard 
Pour que les produits soient de quelque valeur 
i l faut au contraire que le choix des individus 
que l 'on croise soit heureusement fait, c'est-à-
dire que ces individus proviennent de races ou 
de var ié tés bien t r a n c h é e s , sans quoi l'on n'ob
tiendrait que des mét i s insignifiants quant à la 
b e a u t é de leur plumage. 

Le tableau ci-après donnera une idée des ré
sultats qu i ont été obtenus, et de ceux que l'on 
peut obtenir par les croisements de diverses 
races ou variétés entre elles. 

TABLEAU DES RESULTATS OBTENUS PAR LES CROISEMENTS DES DIVERSES RACES. 

RACES 
ou 
VARIÉTÉS CROISÉES! 

PRODUITS. 

Gl*OSSG-£'OrrrG • • • • • ) 
* Mondain.°..' '. '. S Maillés noyer, feu, jacinthe. 
Grosse-gorge j 
Romain I L « a l i e r . 
* Grosse-gorge | , T 

Nonnain..... j Nonnam maurin. 
Grosse-gorge chamois. .. ) Chamois panaché ou la variété 
Grosse-gorge maurin 1 couleur de nuit. 
Grosse-gorge j f 

Gros mondain i ^ a u e r -
Maillé jacinthe | .„ . 
Maillé feu ! M i u l l e n ° y e r " 
Maillé jacinthe I ,» . , 
Maillé noyer j Maille pécher. 
Grosse-gorge bleu \„ • , , 
Grosse-gorge maurin I Grosse-gorge gris panache. 
Grosse-gorge gris de fer.. \ n • • 
Grosse-gorge maurin j Grosse-gorge gris p i queté. 
Grosse-gorge chamois.... ) „ , • . 
Grosse-gorge bleu j Grosse-gorge ard 0 1sé. 
Grosso gorge maurin. . . . i .-, 
* Grosse-gorge bleu j Grosse-gorge rouge. 
Lillois j Pattu plongeur et lillois cla-
Pattu > quart. 
Tambour I Trembleur - paon à queue 
* Paon i étroite. 

RACES 
ou 
VARIÉTÉS CROISÉES. 

PRODUITS. 

Tambour 
Volant j Pattu crapaud-volant. 
Bagadais batave i , . , , 
Mondain à l'œil ( Bagadais batave-têtard. 
Bagad. à gr. morille, blanc. / „ , . 
Bagadais batave noir... j Bagadais pierré. 
Bagadais mondain à l'œil ) „ , 
Cavalier ordinaire | Cavalier faraud. 
Romain ordinaire i 
Bagadais batave J Romain coupé. 
Romain noir i 
Romain gris \ Romain gris piqueté. 
Trembleur soie ( Des pigeons soies de toutes 
Avec d'autres races. . . . j formes et de toutes couleurs. 
Nonnain maurin (femelle). / „ . 
Nonnain rouge (mâle).... . j * 0 1 1 1 i a m ronge panaché. 
Nonnain rouge panaché... , . . „„ u 

Nonnain chamois j Nonnam chamois panaché, 
Nonnain capucin } 
Mondain j Nonnain capé. 

Culbutant anglais > 
Petits mondains { s , l l s s e c o l l i e r d o r é -

Volant ordinaire i . . . „ w.nrlip 
p a o n _ ^ _ ! Volants noirs à queue blancue. 
Polonais ordinaire > ,. , . , , . 
Cravate Polonais bénin. 

NOTA Les astérisques indiquent les résultats douteux. Les races ou variétés comprises dans l'accolade sont celles que l'on a croisées, 
et celles qui correspondent à l'accolade sont les produits obtenus. 

Lors donc qu'on veut c réer une va r i é t é , i l 
ne faut pas prendre au hasard un mâle et une 
femelle qu i auront des rapports avec l ' ind iv idu 

que l 'on se propose d'obtenir, maisbien calculer 
quel peut être le résu l t a t de la combinaison de 

telle ou telle couleur, et agir en conséquent 
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Le m é l a n g e de couleurs est soumis à des va 
riations fo r t souvent inattendues : ce q u ' i l y a 
d : à peu p r è s probable, c'est que d'un m â l e bleu 
et d'une femelle rouge r é s u l t e n t des pigeons à 
plumage comme d o r é , j a u n â t r e ou n o i r ; un 
pigeon rouge et un pigeon noir , produisent des 
oiseaux d 'un rouge foncé , mais souvent p l o m b é ; 
un rouge et un m i n i m e engendrent souvent un 
t r è s - b e a u rouge; un bleu et un fauve reprodu i 
sent quelquefois des individus tout bleus ou 
tou t fauves, ou m é l a n g é s de l 'une et de l ' au
tre couleur; un jaune et un noi r donnent des 
couleurs de nu i t et des jaunes p a n a c h é s , etc. 
L a product ion des couleurs par la combina i 
son de telle ou telle autre couleur est beaucoup 
plus variable que la product ion des var ié tés . 

Quant aux formes g é n é r a l e s et aux c a r a c t è r e s , 
on ne doit pas oublier que c'est le m â l e seul 
q u i les transmet à sa p o s t é r i t é . I l en r é s u l t e que 
si on l u i donne plusieurs fois de suite des fe
melles venues de l u i , les petits, a p r è s quelques 
g é n é r a t i o n s , rentrent dans la race. Ces faits 
sont le r é su l t a t d'observations faites non-seule
ment sur les pigeons, mais encore sur toutes 
nos races d 'animaux domestiques. 

Ordinai rement , on peut, a p r è s l ' éc los ion des 
m é t i s venant d 'un croisement, juger de leurs 
couleurs futures , de la r é g u l a r i t é de leur p lu 
mage , du cas qu 'on peut en f a i r e , par consé-

BBBUU. 

quent du soin qu 'on doit en prendre. On a cons
ta té qu ' un bec no i r annonce un plumage ana
logue; s'il est b l e u â t r e ou p l o m b é , l 'oiseau sera 
bleu ; s 'il est blanc, la couleur sera blanche ou 
du moins t r è s -c la i r e ; si le bec est m é l a n g é de 
blanc et d'une autre couleur, la bizarrerie ou la 
r é g u l a r i t é de ce m é l a n g e indiquera celle d u 
p lumage . 

On ne peut juge r du r é s u l t a t d 'un croisement 
à la p r e m i è r e g é n é r a t i o n , n i quelquefois à la 
seconde et à la t r o i s i è m e . Ce n'est souvent q u ' à 
force de p e r s é v é r e r dans la m ô m e voie d ' a m é 
l io ra t ion , qu 'on est r é c o m p e n s é de ses peines 
Quelquefois aussi l 'on ne réuss i t pas tou jour s 
à obtenir les nouvelles v a r i é t é s qu 'on se propo
sait de c r é e r ; mais, dans ces cas, on se t rouve 
encore d é d o m m a g é en voyant augmenter le 
p rodu i t é c o n o m i q u e de sa vo l iè re ; car nous 
devons dire que les m é t i s obtenus , quelle que 
soit leur valeur physique, sont beaucoup plus 
f é c o n d s que les pigeons de race pure ; et ils le 
sont d'autant plus, que les v a r i é t é s desquelles 
on les a obtenus é t a i e n t plus é l o i g n é e s et avaient 
moins d'analogie entre elles. Quoi q u ' i l en soit 
ces croisements n 'ont d o n n é j u s q u ' i c i que des 
v a r i é t é s : quant à la m a n i è r e de f o r m e r les races 
c est encore un secret pour l ' h o m m e . 

u 9 a f f e 8 e t P r o . i u i t s . - A u po in t de vue de 
i é c o n o m i e domestique et agricole , l ' u t i l i t é des 

I V - 343 
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pigeons est incontestable : cependant tel n'est 
point l'assentiment généra l , du moins pour ce 
qui concerne les pigeons errants. Bien des per
sonnes p r é t enden t encore qu'i ls sont plus nu is i 
bles qu'utiles; qu'i ls s'attaquent aux céréa les et 
aux l é g u m i n e u s e s , non-seulement à l ' époque des 
semailles, mais aussi au moment de la germina
tion des semences confiées à la terre, et occa
sionnent de grands dégâ t s . Leurs méfa i t s ont 
certainement é té e x a g é r é s , mais fussent- i ls 
aussi cons idé rab les qu'on l'a di t , ils seraient 
avantageusement c o m p e n s é s par les profits que 
nous retirons de ces animaux. 

De Vi t ry a d é m o n t r é par un calcul t r è s -
simple et t rès -c la i r la perte que la France avait 
faite en d é t r u i s a n t ou en d é p e u p l a n t les co lom
biers qu'elle posséda i t avant la p r e m i è r e r é v o 
lu t ion . Vo ic i ce qu ' i l d i t à ce sujet : 

« Au moment de l ' a r rê t po r t é contre les p i 
geons fuyards, i l y avait quarante-deux mil le 
communes en France, i l y avait donc quarante-
deux mil le colombiers. Je sais que dans les villes 
i l n'en existait pas, et qu'on n'en voyait pas dans 
les communes rurales des environs de Paris; 
mais je sais aussi qu'on en trouvait deux, trois 
et quelquefois plus dans un t rès -g rand nombre 
de villages; et je pense ê t r e bien lo in de toute 
exagéra t ion , en comptant un colombier par 
commune. 

« I l y avait des colombiers où l 'on comptait 
trois cents paires de pigeons ; mais, pour aller 
au-devant de toute objection, je ne compterai 
que cent paires par colombier, et seulement 
deux pontes par an, laissant la t r o i s i ème pour 
repeupler et remplacer les vides occas ionnés 
par les é v é n e m e n t s . Or, cent paires par colom
bier, donneraient un total de quatre mil l ions 
deux cent mi l le paires ; o r , chaque paire 
donnant facilement quatre pigeons par an, i l 
en résu l te seize mil l ions hui t cent mi l le p i 
geonneaux. 

« Chaque pigeonneau pris au n id au bout de 
d ix -hu i t ou vingt jours, p l u m é et vidé, pèse 
quatre onces. Les quarante-deux mil le colom
biers fournissaient donc soixante-quatre m i l 
lions h u i t cent mi l le onces d'une nourr i ture 
saine, et en généra l à un pr ix assez bas. On a 
vu le jeune pigeonneau ne se vendre couram
ment que quatre sous, dans plusieurs d é p a r t e 
ments. 

« Enf in , en divisant soixante-quatre mill ions 
hu i t cent mi l le onces par seize, pour conna î t r e 
le nombre de livres de viande dont l ' a r rê t contre 
les pigeons nous a pr ivés, on trouvera qu ' à l 'é

poque de leur proscription, les colombiers en 
traient pour quatre mil l ions deux cent mill 
livres pesant de viande, dans la nourriture de 1 
France, et diminuaient d'autant la consomma 
t ion des autres substances animales. 

« I l r é su l t e un autre dommage de la suppres
sion des colombiers, la perte de leur fiente, ut 
des plus puissants engrais pour les terres qu'or 
destine à porter du chanvre, et qu'on a vu ven
dre dans certains d é p a r t e m e n t s au même prix 
que le b lé . » 

La colombine est en effet un des plus grands 
produits du colombier, et un des plus puissants 
engrais que nous possédions . On va chercher 
bien loin et à grands frais le guano qui lui est 
i n fé r i eu r , car elle est plus puissante que le plus 
puissant guano et elle renferme 83 pour 1010 
d'azote d ' après l'analyse qu'en a faite Payen, 
tandis que le f u m i e r de ferme n'en contient que 
4. Cinq cents kilogrammes de colombine équi
valent donc à dix mi l l e kilogrammes de fumier 
de ferme. Facile à transporter, cet engrais est 
surtout p r éc i eux dans les pays de montagnes où 
les terres, é lo ignées des habitations, sont d'un 
accès d i f f ic i le pour les charrettes. 

E m p l o i . — Mais les pigeons ne nous fournis
sent pas seulement une chair délicate et un en
grais p r é c i e u x ; ils nous rendent encore des ser
vices dont on a pu app réc i e r l'importance pen
dant le siège à jamais m é m o r a b l e que Paris a 
subi en 1870 : nous voulons parler de leur em
ploi comme messagers. 

L 'an t iqu i t é connaissait dé jà les pigeons mes
sagers, emportant à travers l'espace, par-dessus 
les lignes d'investissement de l'ennemi, des nou
velles de personnes ass iégées dans une ville ou 
dans un camp. 

Des t émoignages t rès - précis constatent, chez 
les Romains du premier siècle avant l'ère chré
tienne, l 'emploi des pigeons voyageurs. Pline dit 
en propres termes : « Les pigeons ont servi de 
messagers dans des affaires i m portantes. Décinnis 
Brutus, assiégé dans Modène , fit parvenir au 
camp des consuls des lettres attachées aux 
pattes de ces oiseaux. A quoi servirent à Antoine 
ses retranchements, la vigilance de l'armée as
s iégeante et m ô m e les filets tendus dans le fleuve, 
puisque le courrier traversait les a i rs?» Frontin, 
auteur d 'un t r a i t é spécial Sur les stratagème 
raconte le m ô m e fai t , avec de nouveaux détails et 
une légère variante : « Hir t ius (l'un des deux 
consuls qui s ' e f força ien t de délivrer Brutus) te
nait dans l 'obscur i té des pigeons qu' i l privaiten 
m ê m e temps de n o u r r i t u r e ; puis i l leuratta-
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chait au cou des d é p ê c h e s avec un f i l de soie, 
et i l les l â c h a i t le plus p r è s possible des r e m 
parts de la v i l le . Les pigeons, avides de l u m i è r e 
et de nour r i t u re , s'abattaient sur le haut des 
édif ices , où Brutus les faisait recuei l l i r . I l é t a i t 
ainsi i n f o r m é de toutes choses, sur tout depuis 
qu ' i l avait pris soin de disposer pour les pigeons 
de la nour r i tu re en des l ieux d é t e r m i n é s , o ù 
ils prenaient l 'habitude de s'abattre. » 

Dans des temps plus r a p p r o c h é s de nous, 
l ' emploi s t r a t ég ique des pigeons f u t r e n o u v e l é 
plusieurs fois dans des circonstances analogues : 
ainsi Joinvil le nous apprend que les Sarrasins 
envoyè ren t par trois fois des pigeons messagers 
au Soudan, pour lu i annoncer que le r o i saint 
Louis é ta i t a r r ivé . En 1574 et 1575, le prince 
d'Orange, aux sièges de Har lem et de Leyde, 
employa aussi les pigeons messagers : les ser
vices qu'i ls rendirent à cette occasion f u r e n t , 
para î t - i l , assez grands pour que le prince ordon
nâ t que ces pigeons fussent nourr is aux frais du 
t r é so r publ ic , et qu'on les e m b a u m â t a p r è s leur 
mor t , pour ê t r e conservés à l 'hôte l de vi l le (1). 
P e u t - ê t r e est-ce depuis celte é p o q u e qu'a é té 
é tab l i e en Hollande et en Belgique la poste aux 
pigeons, dont plus tard s'est e m p a r é e la s p é c u l a 
t i on , pour la mettre au service des o p é r a t i o n s de 
bourse et de commerce. 

Nous venons de voir , d ' a p r è s F r o n l i n , que, 
dans les temps anciens, les nouvelles conf iées 
aux pigeons é t a i en t a t t a c h é e s au cou de l ' o i 
seau à l'aide d 'un f i l de soie. Ce moyen p a r a î t 
avoir é té longtemps seul en usage : n a g u è r e 
encore i l é ta i t e m p l o y é ; seulement, le f i l rete-

(1) Les pigeons du siège de Paris n'ont pas eu un sort 
aussi heureux et i l est probable qu'après leur mort ils ne 
figureront ni à l'Hôtel de ville ni même dans un muséum, 
car voici ce qu'on lit dans un journal de Paris : « Une venté 
très-intéressante vient d'avoir lieu au dépôt du mobilier de 
l'État, rue des Écoles. I l s'agissait des pigeons-voyageurs 
qui nous rendirent tant de services pendant le siège, en 
nous apportant des nouvelles de la province. Eh bien ! mal
gré les souvenirs que rappellent ces messagers fidèles, ils 
ont été adjugés, pour la plupart, à des prix bien modestes : 
i fr. 50 c. en moyenne. Toutefois, deux pigeons qui avaient 
fait trois fois le voyage ont été assez vivement disputés et 
rachetés au prix de 26 f r . pièce par leur ancien proprié
taire. » 

Le gouvernement de la défense nationale traitait de la 
façon suivante avec les possesseurs de ces courriers aériens 
qui étaient devenus fort rares; lors de leur départ on 
comptait la somme de 100 fr . au propriétaire du pigeon. Si 
celui-ci revenait au colombier, son maître en demeurait 
propriétaire. Si, au contraire, pour une cause ou pour une 
autre, i l ne revenait pas, i l appartenait au gouvernement. 

Ceux que l'on vient de vendre se trouvaient être dans ce 
dernier cas, 

nant la d é p ê c h e é t a i t a t t a c h é t a n t ô t au cou , 
t a n t ô t aux pattes, ou m ê m e sous l 'ai le ; mais 
on a d û y renoncer parce que le p igeon a r r iva i t 
assez souvent à dest inat ion sans la nouvelle at
tendue, soit que le fil se f û t r o m p u s p o n t a n é 
m e n t , soit que l 'oiseau l ' e û t b r i s é l u i - m ê m e 
pour se d é b a r r a s s e r d 'un obje t i m p o r t u n . A u 
j o u r d ' h u i on appl ique s implement un pe t i t c a r r é 
de papier g o m m é , sur l eque l la d é p ê c h e est 
éc r i t e , sous une des plumes de la queue, et i l 
n 'y a pas d'exemple que la d é p ê c h e ainsi é t a b l i e 
ne soit pas heureusement a r r i v é e . C'est de la 
sorte que Paris a ss iégé par l ' a r m é e prussienne 
(sept. 1870 à janv . 1871) a r e ç u quelquefois des 
nouvelles de la province, par les pigeons trans
p o r t é s en bal lon, et faisant re tour au l i e u de 
d é p a r t . 

a Comment expl iquer , d i t l ' a b b é Moigno , ce 
p h é n o m è n e surprenant d 'un pigeon ou d'une 
hirondel le , t r a n s p o r t é s dans des paniers b ien 
f e r m é s à 100 lieues de leurs nids, et revenant à 
tire-d'ailes vers l eur jeune f ami l l e ? On a long
temps é té t e n t é de s o u p ç o n n e r chez ces é t o n 
nants oiseaux l 'existence d 'un s i x i è m e sens que 
nous n'avons pas ; et ce s o u p ç o n se serait peu t -
ê t r e c h a n g é en cert i tude sans ce f a i t , qu 'en g é 
n é r a l , pour assurer le s u c c è s deces longs retours , 
i l faut soumettre l'oiseau voyageur à des exerc i 
ces p r é a l a b l e s ; le porter successivement à des 
distances de plus en plus grandes, et le lancer 
toujours dans la m ê m e d i rec t ion . Mais les faits 
é t r a n g e s dont nous sommes t é m o i n s à Paris, le 
retour au colombier de pigeons non p r é a l a b l e 
ment e x e r c é s , a p r è s un long c i r c u i t f a i t en ba l lon 
et sur les chemins de fer , d é r o u t e de nouveau 
toutes les conjectures, et nous laisse en p r é s e n c e 
d 'un vé r i t ab l e m y s t è r e . 

«A l'occasion d'une t r è s - i n t é r e s s a n t e brochure 
p u b l i é e par un savant physicien de mes amis, 
D é l é z e n n e , professeur à la F a c u l t é des sciences 
de L i l l e , j ' a i fa i t , i l y a quelques a n n é e s , une 
é t u d e attentive de ce qu i a é té é c r i t sur ce f a i t 
cur ieux d'histoire naturel le , et j e suis heureux 
de pouvoir publier , en l ' a b r é g e a n t , le r é s u m é 
que je fis alors d'une question a u j o u r d ' h u i pleine 
d ' a c tua l i t é . 

« D a n s l ' h y p o t h è s e où le p igeon , pour r e t r o u 
ver son g î t e , est r é d u i t à la connaissance des ob
jets environnants, tels que les dispositions rela* 
tivesdes b â t i m e n t s , d e s l o i t s , d e s c h e m i n é e s etc 
i l est clair qu'en raison de la s p h é r i c i t é de la 
terre, si la dislance à f r a n c h i r est grande, i l f au t 
qu en tournoyant i l s 'é lève assez haut pour re

c o n n a î t r e l 'ensemble g é n é r a l des l i eux . Les ég l i -
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ses, les clochers, les hautes c h e m i n é e s d'usine 
seraient alors ses guides naturels. Un calcul t r è s -
simple fai t voir que, pour r e c o n n a î t r e les l ieux 
aux dislances suivantes, 6, 12, 25, 100 lieues, le 
pigeon devrait s 'élever tour à tour à des hauteurs 
de 60, 240, 970, 4,000, 15,000, m è t r e s : 15,000 
m è t r e s , plus de quatre fois la hauteur du mont 
Blanc 1 I I semble impossible d'admettre que le 
pigeon puisse s'élever à de si grandes hauteurs-
L'observation a en effet p rouvé que, lorsqu'on 
lance un pigeon de la nacelle d'un ballon parvenu 
à une hauteur de 6,000 m è t r e s , i l se p réc ip i t e 
i m m é d i a t e m e n t vers la terre en décr ivan t de 
grands cercles ; i l ne vole plus, i l tombe. 

« I l est certainement encore plus impossible 
d'admettre que la vue de ces é tonnan t s volatiles, 
quelque puissante que la fasse l'observation, 
puisse s ' é tendre à 100 lieues, et leur permettre 
de voir à cette distance é n o r m e les groupes d'ar
bres ou de maisons qui entourent le colombier. 
Le fait du retour d'un pigeon t r a n s p o r t é d'un 
seul bond, en ligne droite ou courbe, par terre 
ou en ballon, à une dislance de 100 lieues ou 
m ô m e à une distance de 57 lieues, dislance de 
Paris à Tours, reste donc c o m p l è t e m e n t sans 
explication tant que l 'on ne met en j eu que la 
puissance de la vue et la m é m o i r e locale, ou la 
facu l t é merveilleuse de voir nettement et de re-
conna î t r e i n s t a n t a n é m e n t les dispositions re
latives des objets, et d'en conserver le souvenir 
fidèle. 

« Ce qu'on peut expliquer, du moins, par 
cette facu l té de vue e x t r ê m e m e n t p e r ç a n t e et de 
m é m o i r e locale excessivement déve loppée , c'est 
le fa i t journal ier du retour au colombier des p i 
geons qui vont chercher leur nourr i ture à des 
distances de plusieurs lieues, ou de ceux que 
l 'on a dressés en les l â c h a n t à des distances de 
plus en plus grandes, mais telles cependant que 
la vision distincte de l'oiseau puisse s'exercer 
d'une station à l 'autre. Par exemple, pour p r é 
parer les pigeons au retour dans les luttes enga
gées entre Paris et L i l l e , on les transporte et on 
leur donne leur volée successivement aux sta
tions suivantes du chemin de fer : faubourg de 
Paris à L i l l e , Ronchin, Lesquin, C a n i n , Arras, 
Amiens, Creil , Paris. Dès que le pigeon est lâ
ché de la cage, on le voit s 'élever à une hauleur 
d'autant plus grande qu ' i l est plus é lo igné de 
son point de d é p a r t , et prendre en ligne droite 
la direction qu i y conduit . Dans ces conditions, 
le p h é n o m è n e du retour du pigeon n'a plus rien 
de mys té r i eux ou d'impossible, et on peut en 
rendre compte comme i l suit : 

« Soient A le pigeonnier, et B , C, D, E, F, G 
H , I , les stations diverses d 'où on l'a successive
ment lancé , pour le p r é p a r e r à revenir de I sta
tion e x t r ê m e , en A ou au pigeonnier. Parti de 
I , le pigeon s'élève en déc r ivan t des cercles de 
plus en plus grands, cherchant déjà son pigeon
nier, qu ' i l ne peut apercevoir, j u s q u ' à ce qu'il 
ait enfin reconnu les lieux de l'avant-dernière 
station H . La reconnaissance faite, i l se dirige 
vers H ; arr ivé vers H ou près de H , i l reconnaît 
à son tour la station G, et s 'é lance vers elle;il 
continue ainsi de proche en proche jusqu'à son 
retour en A. Les siations H , G, F, E, sont autant 
de jalons connus du pigeon et qui lu i marquent 
successivement la route à suivre. Le retour 
du pigeon est d'autant mieux assuré qu'il appro
che plus de A. En effet, part i de I , i l va en H, 
qu ' i l a vu une fois, de H i l va en G, qu'il a vu 
deux fois ; puis en F , qu ' i l a vu trois fois, puis 
en E, D, C, B , q u ' i l a vu respectivement quatre, 
c inq, six et sept fois. Parti de I et arrivé quelque 
part en E, le pigeon peut se sentir affaibli parla 
fa im ou par la fatigue ; i l descend donc sur le 
sol pour chercher sa nourr i ture , ou bien il va se 
reposer sur un toi t de la station E. S'il tarde trop 
et que le j o u r vienne à baisser, i l attendra le 
grand jour du lendemain pour s'élever ou tour
noyer autour de E. Or, i l peut se faire qu'il re
connaisse éga l emen t vite et également bien les 

j deux stations F et D, entre lesquelles i l se trouve, 
ce qui le jettera dans l ' indécis ion . S'il se déter
mine pour la station F, m a l g r é le renversement 

: apparent de la disposition des objets, i l revien
dra à la station I , où i l a été j e t é , forcé ainsi de 
renouveler les m a n œ u v r e s de son départ ; et, 
cette fois, plus heureux, i l pourra arriver enA, 
mais non sans avoir perdu tout le temps né
cessaire pour aller de E en 1, et revenir de î 
en E. 

« Un éleveur belge af f i rmai t récemment,dans 
| une de nos feuilles quotidiennes, que le retour 

du pigeon ne pouvait pas subir plusieurs joursde 
retard ; q u ' i l é tai t impossible, par exemple,qu'un 
pigeon parti d 'Or léans ou de Tours le 11 novem
bre eû t pu arriver à Paris le 15. I l affirmait 
m ê m e q u ' i l n'y a pas d'exemple qu'un pigeon se 
fût a r r ê t é en route sans avoir perdu la pen̂ e 
du retour au colombier. Ce que nous avons déjà 
di t prouve suffisamment combien ces assertions 
sont gratuites ; mais pour les ré fu te r plus Pc* 
remptoirement et calmer les inquié tudes que les 
retards de nos complaisants messagers peuvent 
inspirer, j ' emprun te ra i à la brochure de M. D '̂e* 
zenne le réci t suivant : Vers la fin de mai 186b 
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la Soc ié té l 'Hi rondel le , de L i l l e , e x p é d i e à C h â -
tcauroux un panier r enfe rmant t rente-deux p i 
geons voyageurs t r è s - e x e r c é s . Les pigeons pren
nent leur vol de C h â t e a u r o u x le dimanche 2 j u i n , 
à 5 heures 30 minutes du m a t i n . Le m ê m e j o u r , 
à 5 heures 30 minutes du soir, un premier p i 
geon m â l e , de cou leur grise, r en t ra i t au p i 
geonnier de L i l l e ; un second pigeon, une f e 
melle, rent ra le lund i 3, à 10heures du m a t i n ; 
u n t r o i s i è m e le mard i 4, à 6 heures du ma t in ; 
un q u a t r i è m e , dans la j o u r n é e du mercredi 5. A 
la f in de ce j o u r 15 des pigeons é t a i e n t revenus. 
Le vendredi 7, i l manquait une douzaine de p i 
geons; plusieurs revinrent a p r è s une attente de 
plus d'une semaine. Le pigeon aime e x t r ê m e 
ment la socié té des compagnons de sa domest i 
c i t é ; et le m â l e partage avec sa femel le tous les 
soins du m é n a g e . Cinq à six jours avant son d é 
part de L i l l e , i l é ta i t né deux petits au m â l e g r i s , 
revenu le premier au pigeonnier ; on peut ad-
m^l t re que l ' e x t r ê m e dés i r de revoir sa f ami l l e 
c h é r i e a d o u b l é son courage. La distance de C h â 
teauroux à L i l l e est de 120 lieues par les routes 
ordinaires. Gomme l 'oiseau f r a n c h i t celte dis
tance en ligne droite,sans subir les d é t o u r s des rou 
tes ordinaires, on peut r é d u i r e son parcours réel 
à lOO lieues. Or, ces 100 lieues fu ren t parcourues 
en 12 heures et demie par le m â l e , qu i ar r iva le 
premier ; sa vitesse moyenne ne f u t donc que de 
8 lieues à l 'heure. On peut conclure de là q u ' i l 
s ' é ta i t a r r ê t é plusieurs fois en route pour se re
poser ou se n o u r r i r , car s ' i l avait volé avec la 
vitesse de 18 lieues à l 'heure, que l 'on a c o n s t a t é e 
souvent dans les retours de Paris à L i l l e , i l se. J 
ra i t r e n t r é au pigeonnier à 10 heures du m a t i n , 
au l ieu de 5 heures et demie du soir. 

« Si , comme on ne saurait en douter, le p i - i 
geon est surtout g u i d é par la vue des objets, la 1 

parfaite s é r én i t é de la masse d'air comprise entre ' 
le sol et la r é g i o n des nuages est la principale 
condi t ion de son retour au colombier ; et tout 
ce qu i nu i t à la perception visuelle doi t d i m i 
nuer les chances du retour, mais i n é g a l e m e n t 
d 'un ind iv idu à l ' au t re ; l ' e x p é r i e n c e prouve, 
en effet, que, par les plus l égers broui l la rds ' 
un bon nombre de pigeons s ' é g a r e n t ou se per
dent. 

« Mais, r é p é t o n s - l e en finissant, le fa i t que des 
pigeons a p p o r t é s une p r e m i è r e fois de L i l l e ou 

de Bruxelles à Paris, puis t r a n s p o r t é s à Tours 
par les ballons et les voies f e r r é e s , sans exerc i 
ces p r é a l a b l e s , sans avoir é t é j e t é s à des stations 
de plus en plus é l o i g n é e s , sont f i d è l e m e n t reve
nus au colombier de Paris où se t rouvent leurs 
camarades ou leur f ami l l e , semble r é e l l e m e n t 
exiger l ' i n te rven t ion d 'un ins t inc t s p é c i a l , dont 
nous ignorons la nature. » 

D ' a p r è s Toussenel, ce n'est pas un ins t inc t 
spéc ia l qu i guiderai t s û r e m e n t le p igeon vers le 
domic i le dont on l'a é l o i g n é , mais ce seraient 
des impressions a t m o s p h é r i q u e s . 

A p r è s avoir d i t que l 'oiseau de France sait, 
d'une f a ç o n posit ive, que le n o r d souffle le f r o i d , 
le m i d i le chaud, l'est le sec, l 'ouest l ' h u m i d e ; 
que c'est d é j à plus de connaissances m é t é o r o l o 
giques q u ' i l ne l u i en fau t pour d i r ige r sa m a r 
che sans le secours du soleil n i des yeux, i l 
a joute : a Le pigeon domest ique, t r a n s p o r t é de 
Bruxelles à Toulouse dans un panier couvert , 
n'a pas eu le lo is i r de relever de l 'œi l la carte 
g é o g r a p h i q u e du parcours ; mais i l n ' é t a i t au 
pouvoir de personne de l ' e m p ê c h e r de sentir aux 
chaudes impressions de l ' a t m o s p h è r e q u ' i l su i 
vait la route du M i d i . 

« Rendu à la l i b e r t é à Toulouse, i l sait d é j à 
que la l igne à suivre pour regagner ses p é n a t e s 
est la l igne du N o r d . Donc, i l p ique d r o i t dans 
cette d i rec t ion , et ne s ' a r r ê t e que vers les pa
rages du ciel dont la t e m p é r a t u r e moyenne est 
celle de la zone q u ' i l habite. 

« S' i l ne re t rouve pas d ' e m b l é e son domic i l e , 
c'est q u ' i l a r e m o n t é perpendicula i rement à l ' é -
quateur et q u ' i l a trop a p p u y é sur la gauche ou 
u la droite, Bruxelles et Toulouse ou une autre 

vi l le ne se t rouvant pas exactement sous le 
n ê m e m é r i d i e n . 

« E n tous cas, i l n'a plus besoin que de que l 
ques heures de recherches dans la d i rec t ion de 
l'est à l 'ouest, pour relever ses erreurs; et c'est 
ce t ravai l de rec t i f ica t ion qu i expl ique la d i f f é 
rence que l 'on observe entre les heures d ' a r r i v é e 
des d i f l é r e n t s courriers e x p é d i é s . » 

Quelle que soit la valeur de ces h y p o t h è s e s , 
quelle que soit la raison de ce p h é n o m è n e en
core plein de m y s t è r e s , i l n'en est pas moins 
certain que les pigeons ont j o u é depuis les temps 
les plus r e c u l é s un rô le i m p o r t a n t dans les re
lations des hommes enlre eux. 
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L E S M A C R O P Y G I D É S — MACROPYGLE 

Die Kukukslauben, the Cuckoo-Pigcons. 

C a r a c t è r e s . — Sous le nom de macropyg idés 
ou pigeons coucous, Bonaparte a rangé des p i 
geons qui ont le corps é lancé , la tête petite, les 
ailes assez courtes, la queue longue, les pattes 
courtes. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famil le , 
bien que peu nombreuse, a des r e p r é s e n t a n t s 
dans l 'ancien et le nouveau continent. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . —Tous les ma-
c r o p y g i d é s , dont on conna î t le genre de vie, 
sont e x t r ê m e m e n t sociables, et quelques-uns se 
r éun i s sen t en bandes r ée l l emen t innombrables. 
On peut les regarder comme frugivores ; car ils 
mangent plus de f ru i t s que de graines. Tous v i 
vent dans les forê ts , et quelques-uns s 'é tabl is 
sent dans les jardins t rès-boisés . Les diverses 
espèces p ré sen ten t de grandes d i f fé rences au 
point de vue des m œ u r s et des habitudes, ce 
qui peut faire mettre en doute la valeur de la 
classification de Bonaparte. 

LES ECTOP1STES — ECTOPISTES 

Lie Waivleituuben, the Passenger-Pigeons. 

Caractères. — L'espèce unique, qui sert de 
type à ce genre, a pour carac tè res géné r iques 

-un bec m é d i o c r e , assez mince, à bords des man
dibules un peu flexueux ; des ailes longues sub
aiguës , la deux ième r émige é tant la plus longue ; 
la queue flabel l i forme, composée de douze rec
trices é t agées ; des tarses courts, robustes, un 
peu e m p l u m é s au-dessous de l 'ar t iculat ion; le 
doigt méd ian un peu plus long que le tarse et 
pourvu d'un ongle large et m é d i o c r e m e n t re
cou rbé . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les ecto-
pistes sont propres à l 'Amér ique septentrio- j 
nale. 

i 
L'ECTOPISTE MIGRATEUR — ECTOPISTES 

MIGRATORIUS. 

Die Wanderlaube, the Passenger-Pigeon. 

Caractères. — L'ectopiste migrateur 71), 1 

qu'on a aussi n o m m é pigeon voyageur, pigeon de ' 
passage, tourterelle du Canada, est vigoureuse
ment bât i . 11 a le dos bleu ardoisé ; la face in f é - j 
rieure du corps gris rougeâ t re , avec les côtés du ' 

cou re f l é tan t le violet pourpre; le ventre et la ré
gion anale blancs ; les r émiges noi râ t res , bordées 
de blanc; les rectrices m é d i a n e s noires, les laté
rales d'un gris clair, m a r b r é e s de brun rouge et 
m a r q u é e s d'une tache noire sur les barbes in
ternes ; l 'œil rouge v i f ; le bec noir ; les pattes 
d 'un rouge-de-sang. La femelle est un peu plus 
petite que le m â l e ; elle a le dos et le croupion 
d'un gris b l a n c h â t r e , les couvertures moyennes 
des ailes d 'un b run rouge. Le mâle a 45 cent. 
de long ; la femelle, 41 cent. ; l'envergure est de 
63 cent, chez le premier, de 63 chez la seconde; 
la longueur de l 'aile est de 21 cent., celle de la 
queue de 22 cent, et demi . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
l'ectopiste voyageur dans tous les États de l'A
m é r i q u e du Nord , de la baie d'Hudson au golfe 
du Mexique, des Montagnes Rocheuses à la côte 
orientale. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Mon père a 
c o m p a r é certains oiseaux à ces peuples d'origine 
é n i g m a l i q u e , indienne, di t -on, qui jouent en
core un rô le dans les con t r ée s du midi de l'Eu
rope; i l les a appelés oiseaux-bohémiens, ou oi
seaux-gitanes. Comme ces peuples sans patrie, 
ils arrivent tout à coup dans des pays où, de
puis de longues a n n é e s , on n'en avait plus vu un 
seul; ils s'y é tab l i ssent , s'y comportent comme 
ils le feraient dans leur patrie, puis disparais
sent sans que l 'on sache où ils vont. Parmi ces 
oiseaux, figure l'ectopiste migrateur, espèce de
puis longtemps cé lèbre , moins par ses voyages, 
que par les attroupements inouïs qu'elle forme. 

Dans l'est, d ' ap rès Gerhard, i l semble être en 
bandes beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs, 
si nombreuses m ê m e que les récits des natura
listes les plus dignes de fo i paraissent à plus 
d'un E u r o p é e n devoir ê t re rangés dans le do
maine des fables. Ces naturalistes, en effet,ra
content que les vols de ces oiseaux obscurcissent 
l ' a i r ; qu'i ls a b î m e n t des forê ts entières par 
leurs e x c r é m e n t s ; que de fortes branches se 
brisent sous leur poids; que des populations 
en t i è res et des troupes innombrables de carnas
siers vivent des semaines ent iè res à leurs dé
pens. Audubon et Wi lson ont donné sur 1» 
habitudes de ces oiseaux des détails des plus in
té ressan ts que nous leur emprunterons. 
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« Le pigeon voyageur ou , comme on l 'appelle 
habituellement en A m é r i q u e , le pigeon sauvage, 
d i t Audubon ( I ) , vole avec une e x t r ê m e r a p i d i t é , 
en donnant de vifs et f r é q u e n t s coups de ses 
ailes, q u ' i l porte plus ou moins p r è s du corps, 
suivant le d e g r é de vitesse q u ' i l veut a c q u é r i r . 
De m ê m e que le pigeon domestique, on le voi t 
souvent, dans la saison des amours , d é c r i r e en 
l 'a i r de larges cercles, les ailes r e l evées en angle; 
et pendant ces r évo lu t ions q u ' i l continue j u s 
q u ' à ce qu ' i l soit p r ê t à se poser, les tuyaux des 
r émiges primaires, f ro t tan t par le bout les uns 
contre les autres, produisent un b r u i t s t r ident 
qu 'on peut entendre à cinquante ou soixante 
pas. Comme le perroquet de la Caroline et quel
ques autres oiseaux, i l a soin, avant de se poser, 
de briser la force de son vol par des battements 
r é p é t é s , craignant sans doute de se biesser s'il 
abordait trop brusquement la branche ou le 
point du sol sur lesquels i l a r é so lu de des
cendre. 

« J'ai c o m m e n c é la description de cet oiseau 
par les déta i ls qu i p r é c è d e n t sur son vo l , parce 
que les faits les plus importants de son histoire 
se rapportent p r é c i s é m e n t à ses migra t ions . Ces 
migrations sont dues uniquement à la néces s i t é 
où i l se trouve de se procurer de la n o u r r i t u r e ; 
et jamais i l ne les accompli t en vue de se sous
traire aux rigueurs des latitudes septentrionales 
ou de chercher, au m i d i , un c l imat plus chaud 
pour y nicher. En c o n s é q u e n c e , elles ne se p ro 
duisent point à une certaine p é r i o d e ou à une 
é p o q u e fixe de l ' a n n é e ; au contraire , i l arrive 
quelquefois qu une abondance continuelle de 
nour r i tu re retienne pendant t r è s - l o n g t e m p s ces 
oiseaux dans un m ê m e canton, sans qu' i ls son
gent à en visiter d'autres. D u moins, je sais t r è s -
positivement qu'i ls r e s t è r e n t ainsi dans le K e n -
tucky, et qu'on n'en voyait nul le part a i l leurs ; 
puis, une a n n é e que les provisions manquaient, 
ils disparurent tout d 'un coup. Des faits analo
gues ont é té obse rvés dans d'autres É t a t s . 

« La grande force de leurs ailes leur permet 
de parcourir et d 'explorer, en volant , une i m 
mense é t e n d u e de pays, dans u n t r è s - c o u r t es
pace de temps. Cela est p r o u v é par des faits 
bien connus en A m é r i q u e . A ins i des pigeons ont 
é t é t ué s dans les environs de New-York , ayant 
le jabot encore ple in de r iz , qu ' i ls ne pouvaient 
avoir pris, au plus p r è s , que dans les champs de 
la Géorg ie et de la Caroline. Or, comme leur d i -

(1) Audubon, Scènes de la nature dans les Etats-Unis. 
ï rad. par Bazin. Paris, 1857, tome I , p. 197. 

gestion se f a i t assez rapidement pour d é c o m p o 
ser e n t i è r e m e n t les al iments dans l'espace de 
douze heures, i l s'ensuit qu ' i l s devaient, en six 
heures, avoir parcouru de trois à quatre cents 
mi l les ; ce q u i mont re que leur vo l est d 'environ 
un m i l l e à la m i n u t e . A ce compte , l ' u n de ces 
oiseaux, s ' i l l u i en prenai t fantaisie, pou r r a i t v i 
siter le cont inent e u r o p é e n en moins de t rois 
j ou r s . 

« Cette grande puissance de vo l est s e c o n d é e 
par une puissance de vue non moins remar
quab le ; de sorte que, tou t en voyageant du t r a in 
que nous venons d ' ind iquer , ils sont capables 
d'inspecter le pays q u i s ' é t e n d au-dessous d'eux, 
de d é c o u v r i r a i s é m e n t s'il se t rouve de la nour
r i t u r e , et d 'at teindre ainsi le bu t pour lequel ils 
ont entrepris leur voyage. C'est ce don t j ' a i p u 
r é a s s u r e r é g a l e m e n t : a insi , quand ils passaient 
au-dessus de terrains s t é r i l e s ou peu fourn i s des 
aliments qu i leur conviennent, ils se ma in te 
naient haut en l 'a i r , volant sur u n f r o n t é t e n d u , 
de m a n i è r e à pouvoir explorer des centaines d'a
cres à la fois ; au contra i re , d è s qu 'apparais
saient de riches moissons ou des arbres c h a r g é s 
d'une provision de graines et de f r u i t s , i ls c o m 
m e n ç a i e n t à voler bas, pour d é c o u v r i r sur quelle 
partie de la c o n t r é e les attendait le plus ample 
b u t i n . » 

Gerhard a raison quand i l d i t que les r é c i t 
de Wi l son et d 'Aububon pourra ient passer pour 
fabuleux. « En me rendant à F rancfor t , d i t 
W i l s o n , je parcourus une f o r ê t au-dessus de la
quelle j 'avais v u , dans la m a t i n é e , passer p lu 
sieurs vols de pigeons se di r igeant vers l'est. 
Vers une heure de l ' ap r è s -mid i , i ls revinrent sur 
leur route , et en tel nombre que je ne pus me 
rappeler en avoir jamais vu autant. Une é c l a i r -
cie, au voisinage de la baie de Bersac, me donna 
un vaste horizon ; mais le spectacle q u i m 'y 
attendait me r e m p l i t de s t u p é f a c t i o n . Les p i 
geons volaient avec une grande r a p i d i t é , à en
vi ron une p o r t é e de f u s i l au-dessus de ma t ê t e , 
sur plusieurs rangs de profondeur , s e r r é s les 
uns contre les autres, au poin t que d 'un seul 
coup de feu on en aurai t abat tu u n grand n o m 
bre. A ma droi te et à ma gauche, aussi l o i n que 
pouvaient por ter mes regards, s ' é t e n d a i t tou
jou r s la colonne, par tout aussi s e r r é e et aussi 
épa i s se . Cur ieux de savoir le temps que durera i t 
ce passage, j e me couchai , la mont re à la m a i n . 
I l é t a i t envi ron une heure et demie ; j ' é t a i s là 
depuis plus d'une heure d é j à , lorsque la bande, 
au l ieu de d iminue r , sembla, augmenter de nom
b r e ; la vitesse paraissait accrue; j e dus me 
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mettre en marche, pour arriver à mon but. Vers 
quatre heures, j ' a r r iva i aux bords du Kentuc-
ky, non loin de Francfor t ; le fleuve vivant qui 
passait au-dessus de ma tê te semblait aussi 
large, aussi nombreux qu'auparavant. Bien long
temps après , je vis encore passer des bandes, 
qu i mettaient de six à hu i t minutes chacune à 
déf i ler , etcelles-ci é t a i en t suivies d'autres bandes 
semblables; cela continua ainsi j u squ ' à six heures 
du soir. Tous ces pigeons se dirigeaient vers le 
sud-ouest. » 

« P e n d a n t l'automne de 1813, d i t Audubon (1), 
j e partis de Henderson où j 'habitais, sur les 
bords de UOhio, me dirigeant vers Louisvil le. En 
traversant les landes qu'on trouve à quelques 
milles au delà de Hardensbourg, je remarquai 
des pigeons qui volaient du nord-est vers le sud-
ouest en si grand nombre, que je n'avais jamais 
rien vu de pareil. Voulant compter les troupes 
q u i pourraient passer à po r t ée de mes regards 
dans l'espace d'une heure, je descendis de che
val , m'assis sur une é m i n e n c e , et c o m m e n ç a i à 
faire avec mon crayon un point à chaque troupe 
que j'apercevais. Mais b ien tô t je reconnus qu'une 
pareille entreprise é ta i t impraticable, car les 
oiseaux se pressaient en innombrables m u l t i t u 
des. Je me levai, comptai les points qu i é ta ien t 
sur mon a lbum; i l y en avait 163 de m a r q u é s en 
vingt et une minutes! Je continuai ma route, et 
plus j ' avança i s , plus je rencontrais de pigeons. 
L'air en éta i t l i t t é r a l emen t r e m p l i ; la l u m i è r e 
du jour , en plein m i d i , s'en trouvait obscurcie 
comme par une éc l ipse ; la fiente tombait sem
blable aux flocons de neige fondante, et le bour
donnement continu des ailes m ' é tou rd i s sa i t et me 
donnait envie de dormir . 

« Je m ' a r r ê t a i , pour d îne r , à l 'hôtel de Young, 
au contluent de la r ivière Salée avec l 'Ohio; et 
de là, je pus voir à loisir d'immenses légions 
passant toujours sur un f ron t qu i s ' é tendai t bien 
au delà de l'Ohio, dans l'ouest, et de forê ts de 
hê t r e s qu'on découvre directement à l'est. Pas 
un seul oiseau ne se posa, car on ne voyait ni 
un gland, n i une noix dans le voisinage. AuWi 
volaient-ils si haut, qu'on essayait vainement de 
les atteindre, m ê m e avec la plus forte carabine; 
et les coups qu'on t irai t après eux ne les ef
frayaient pas le moins du monde. Je renonce à 
vous décr i re l 'admirable spectacle qu'offraient 
leurs évolu t ions aé r i ennes lorsque, par hasard, 
un faucon venait à fondre sur l ' a r r i è r e - g a r d e de 
l'une de leurs troupes : tous à la fois, comme 

(1) Audubon, loco cit., p. 200. 

un torrent et avec un bru i t de tonnerre, ils se 
p réc ip i t a i en t en masses compactes, se pressant 
l 'un sur l 'autre vers le centre; et ces masses so
lides dardaient en avant en lignes brisées ou 
gracieusement onduleuses, descendaient et ra
saient la terre avec une inconcevable rapidité 
montaient perpendiculairement de manière à 
former une immense colonne; puis, à perte de 
vue, tournoyaient, en tordant leurs lignes sans 
fin qui r e p r é s e n t a i e n t la marche sinueuse d'un 
gigantesque serpent. 

« Avant le coucher du soleil, j 'atteignis Louis-
vi l le , é lo igné de Hardensbourg de cinquante-
cinq mi l les ; les pigeons passaient toujours en 
m ê m e nombre, et c o n t i n u è r e n t ainsi pendant 
trois jours sans cesser. Tout le monde avait pris 
les armes; les bords de l 'Ohio étaient couverts 
d'hommes et d é j e u n e s ga rçons fusillant sans re
lâche les pauvres voyageurs qu i volaient plus 
bas en passant la r iv ière . Des multitudes furent 
d é t r u i t e s ; pendant une semaine et plus, toute la 
population ne se nour r i t que de pigeons, et pen
dant ce temps l ' a t m o s p h è r e resta profondément 
i m p r é g n é e de l 'odeur par t i cu l i è re à cette es
pèce . 

« I l est e x t r ê m e m e n t in téressant de voir cha
que troupe r é p é t e r de point en point les mêmes 
évolu t ions qu'une p r e m i è r e troupe a déjà tracées 
dans les airs. Ains i , qu 'un faucon vienne à 
donner quelque part sur l 'une d'elles; les angles, 
les courbes et les ondulations que décriront ces 
oiseaux dans leurs efforts pour échapper aux 
serres redoutables du ravisseur, seront repro
duits sans dévier par ceux de la troupe suivante. 
Et si, t é m o i n d u n e de ces grandes scènes de 
tumul te et de trouble, f r a p p é de la rapidité et 
de l ' é légance de leurs mouvements, un amateur 
est curieux de les voir se reproduire encore, ses 
désirs seront b ien tô t satisfaits : qu ' i l reste seu
lement en place j u s q u ' à ce qu'une autre troupe 
arrive. 

« I l ne sera p e u t - ê t r e pas hors de propos de 
donner i c i un a p e r ç u du nombre de pigeons 
contenus dans l'une de ces puissantes aggloméra
tions, et de la q u a n t i t é de nourri ture journelle-
nement c o n s o m m é e par les oiseaux qui la com
posent; cette recherche nous prouvera une fois 
de plus avec quelle é t o n n a n t e bonté le grand 
Auteur de la nature a su pourvoir aux besoins de 
chacun des ê t r e s qu ' i l a c r éé s . — Prenons une 
colonne d'un mi l le de large, ce qui est bien au-
dessous de la réa l i t é , et concevons-la passant au-
dessus de nous, sans in te r rup t ion , pendant trois 
heures, à raison é g a l e m e n t d 'un mille parmi-
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Fig. 71. L'Ectopiste migrateur. 

nute ; nous aurons ainsi un p a r a l l é l o g r a m m e de 
cent qua t re-v ingt mil les de long sur u n de large. 
Supposons deux pigeons par m è t r e c a r r é , le tout 
donnera un b i l l i o n cent quinze m i l l i o n s cent cin
quante-six mi l l e pigeons par chaque t roupe ; et 
comme chaque pigeon consomme journe l l e 
ment une bonne demi-p in te de nou r r i t u r e , la 
q u a n t i t é néce s sa i r e pour subvenir à cette i m 
mense mul t i t ude devra ê t r e de h u i t mi l l ions sept 
cent douze mi l l e boisseaux par j o u r . 

« Auss i tô t que s'annonce quelque par t une 
abondance convenable, les pigeons se p r é p a r e n t 
à descendre, et volent d'abord en larges cercles, 
en passant en revue la c o n t r é e au-dessous d'eux. 
C'est pendant ces évo lu t ions que leurs masses 
profondes o f f r e n t des aspects d'une admirable 
b e a u t é et d é p l o i e n t , selon qu' i ls changent de 
d i rec t ion , t a n t ô t un tapis du plus r iche azur 
t a n t ô t une couche br i l lante d 'un pourpre f o n c é . 
Alors , ils passent plus bas par-dessus les bois, et 
par instants se pe rden tpa rmi le feuil lage, pour re-

BREHM. 

p a r a î t r e le momen t d ' a p r è s et s ' é l ever de nouveau 
au-dessus de la cime des arbres. E n f i n les vo i là 
p o s é s ; mais aus s i t ô t , comme saisis d 'une ter reur 
panique, ils reprennent leur vol avec u n batte
ment d'ailes semblable au rou lement l o i n t a i n 
du tonnerre ; et ils parcourent en tous sens la 
f o r ê t , comme pour s'assurer q u ' i l n 'y a nu l le 
part du danger La f a i m cependant les r a m è n e 
b i e n t ô t sur la terre , où on les vo i t r e tournan t 
t r è s - a d r o i t e m e n t les feui l les s è c h e s qu i cachent 
les graines et les f r u i t s t o m b é s des arbres. Sans 
cesse, les derniers rangs s ' e n l è v e n t e t p a s s e n t par
dessus le gros du corps, pour aller se reposer 
en avant, et ainsi de suite, d ' un mouvement si 
rapide et si con t i nu , que toute la troupe semble 
ê l r e en m ê m e temps sur ses ailes. La q u a n t i t é de 
te r ra in qu ' i ls balayent est immense, et la place 
rendue si nette, que le glaneur q u i voudra i t 
venir a p r è s eux perdrai t c o m p l è t e m e n t sa peine. 
Us mangent quelquefois avec une tel le a v i d i t é , 
qu 'en s ' e f f o r ç a n t d'avaler un gros gland ou une 

I V - 344 
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noisette, ils restent là longtemps, en t i rant le 
cou et haletant, comme sur le point d 'é touf fer . 

« C'est lorsqu'ils remplissent ainsi les bois 
qu'on en tue des quan t i t é s prodigieuses, et sans 
que le nombre paraisse en d iminuer . Vers le mi 
l ieu du jour , quand le repas est fini, ils s 'é ta
blissent sur les arbres pour reposer et d igé re r . 
Par terre, ils marchent a i s é m e n t , aussi bien que 
sur les branches, et se plaisent à é ta le r leur 
belle queue, en impr imant à leur cou un mou
vement en a r r i è re et en avant des plus gracieux. 
Quand le soleil commence à d i spa ra î t r e , ils re
gagnent en masse leur jucho i r quelquefois à des 
centaines de milles, ainsi que me l 'ont a f f i rmé 
plusieurs personnes qu i avaient exactement 
noté le moment de leur ar r ivée et celui de leur 
dépa r t . 

« Et nous aussi, cher lecteur, suivons-les jus
qu'aux lieux qu'i ls out choisis pour leur nocturne 
rendez-vous. J'en sais un , notamment, digne de 
tout votre i n t é r ê t : c'est sur les bords de la r ivière 
Verte et, comme toujours , dans cette partie de 
la forê t où i l y a le moins de taill is et les plus 
hautes futaies. Je l 'ai parcouru sur un espace 
d'environ cinquante milles, et j ' a i t rouvé qu ' i l 
n'avait pas moins de trois milles de large. La 
p r e m i è r e fois que je le visitai , les pigeons y 
avaient fa i t é lec t ion de domicile depuis une 
quinzaine, et i l pouvait ê t re deux heures avant 
le soleil couchant lorsque j ' y arr ivai . On n'en 
apercevait encore que t r è s -peu ; mais dé jà un 
grand nombre de personnes, avec chevaux, char
rettes, fusils et munitions, s 'é ta ient ins ta l lées 
sur la l is ière de la fo r ê l . Deux fermiers du voisi
nage de Russelsville, distante de plus de cent 
milles, avaient a m e n é près de trois cents porcs, 
pour les engraisser de la chair des pigeons qui 
allaient ê t r e massac rés ; çà et là on s'occupait à 
plumer et saler ceux qu'on avait p r é c é d e m m e n t 
tués et qui é t a i en t v é r i t a b l e m e n t par monceaux. 
La fiente, sur plusieurs pouces de profondeur, 
couvrait la terre. Je remarquai q u a n t i t é d'arbres 
de deux pieds de d i a m è t r e , rompus assez p rès du 
sol ; et les branches des plus grands et des plus 
gros avaient é té br i sées comme si l 'ouragan eût 
dévas té la forê t . En un mot, tout me prouvait 
que le nombre des oiseaux qu i f r é q u e n t a i e n t cette 
partie des bois devait ê t r e immense, au delà de 
toute conception. A mesure qu'approchait le 
moment où les pigeons devaient arriver, leurs 
enuemis, sur le qui-vive, se p r é p a r a i e n t à les 
recevoir. Les uns s ' é ta ien t munis de marmites 
de fer remplies de soufre; d'aulres, de torches 
et de pommes de p in ; plusieurs, de gaules, et le 

reste, de fusils. Cependant le soleil étai t descendu 
sous l 'horizon, et rien encore ne paraissait ! Cha
cun se tenait p rê t , et le regard dir igé vers le clair 
f i rmament qu 'on apercevait par échappées a tra
vers le feuillage des grands arbres Soudain 
un cr i généra l a re tent i : « Les voici ! » Le bruit 
qu'ils faisaient, bien qu ' é lo igné , me rappelait 
celui d'une forte brise de mer parmi les cordages 
d 'un vaisseau dont les voiles sont fer lées . Quand 
ils passè ren t au-dessus de ma tê te , je sentis un 
courant d'air qu i m ' é t o n n a . Déjà des milliers 
é ta ien t abattus par des hommes a rmés de per
ches; mais i l continuait d'en arriver sans re
l â c h e . On alluma les feux, et alors ce fut un 
spectacle fantastique, merveilleux et plein d'une 
magnifique épouvan te . Les oiseaux se précipi
taient par masses et se posaient où ils pouvaient, 
les uns sur les autres, en tas gros comme des 
barriques ; puis les branches, cédant sous le 
poids, craquaient et tombaient, entraînant par 

i terre et éc ra san t les troupes serrées qui surchar
geaient chaque partie des arbres. C'était une 

' lamentable scène de tumulte et de confusion. 
En vain, aurais-je essayé de parler, ou même 

I d'appeler les personnes les plus rapprochées de 
mo i . C'est à grand'peine si l 'on entendait les 
coups de fusi l , et je ne m'apercevais qu'on 
eû t t i r é , qu'en voyant recharger les armes. 

« Personne n'osait s'aventurer au milieu du 
champ de carnage. On avait r e n f e r m é les porcs, 
et l 'on remettai t au lendemain, pour ramasser 
les morts et les b lessés ; mais les pigeons venaient 
toujours, et i l é ta i t plus de minui t , que je ne re
marquais encore aucune diminut ion dans le 
nombre des arrivants. Le vacarme continua toute 
la nui t . J ' é ta i s curieux de savoir à quelle dis
tance i l parvenait, et j 'envoyai un homme habi
tué à parcourir les fo rê t s . A u bout de deux heures 
i l revint et me di t q u ' i l l 'avait distinctement en
tendu à trois milles de là. E n f i n , aux approches 
du jou r , le b r u i t s'apaisa un peu ; et longtemps 
avant qu'on p û t distinguer les objets, les pi
geons c o m m e n c è r e n t à s e remettre en mouvement 
dans une direction tout opposée à celle par où 
ils é t a ien t venus le soir. A u lever du soleil, tous 
ceux qu i é t a i en t capables de s'envoler avaient 
disparu. C 'é ta i t maintenant le tour des loups, 
dont les hurlements frappaient nos oreilles, re
nards, lynx, couguars, ours, ratons, opossumset 
fouines bondissant, courant, rampant, se pres
saient à la c u r é e , tandis que des aigles et des 

faucons de d i f f é r en t e s espèces se précipitaientdu 
haut des airs pour les supplanter, ou du moins 
prendre leur par t d 'un si riche but in . 
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« Aiors eux aussi, les auteurs de celte san
glante boucherie, c o m m e n c è r e n t à fa i re leur 
e n t r é e au mi l i eu des mor t s , des mourants et des 
b lessés . Les pigeons fu ren t e n t a s s é s par m o n 
ceaux; chacun en p r i t ce q u ' i l v o u l u t ; puis on 
lAcha les cochons pour se rassasier du reste. » 

Le m ô m e carnage se produi t sur le l i eu de 
ponte du pigeon voyageur. 

« L a m a n i è r e dont nichent ces pigeons, et les 
l i eux qu ' i ls choisissent à cet effet, sont aussi des 
points d 'un grand in t é r ê t . L 'endro i t le plus con
venable est celui où ils t rouvent le plus facile
ment de la nourr i ture à leur p o r t é e , pourvu q u ' i l 
ne soit pas trop é lo igné de l 'eau. Us p r é f è r e n t 
les plus hautes futaies, au mi l i eu des f o r ê t s , et 
s'y rendent en légions innombrables, se p r é p a r a n t 
à accomplir l 'une des plus grandes lois de la na
ture. A ce moment q u i , moins que dans les au
tres e s p è c e s , d é p e n d de l ' inf luence de la saison, 
le roucoulement du m â l e devient un doux coo, 
coo, coo, coo, beaucoup plus bref que celui du 
pigeon domestique. Les notes communes res
semblent aux monosyllabes kee, kee, kee, kee, la 
p r e m i è r e é t a n t plus for te et les suivantes allant 
un peu en baissant. Le m â l e prend aussi un air 
fier et pompeux ; i l poursuit la femelle soit par 
terre, soit sur la branche, la queue é ta lée et lais
sant pendre ses ailes, q u ' i l f ro t te contre le sol ou 
la partie de l 'arbre sur lesquels i l se pavane. Le 
corps est é levé, la gorge se gonfle, les yeux é t in -
cellent ; i l continue son roucoulement et s'envole 
de temps à autre à une courte distance, pour se 
rapprocher b i e n t ô t de sa t imide compagne qu i 
semble f u i r . De m ê m e que les pigeons domes
tiques, ils se caressent en se becquetant mutue l 
lement, les mandibules de l ' un in t rodui tes trans
versalement entre celles de l 'autre, et, par des 
efforts r é p é t é s , i ls se d é g o r g e n t tour à tour le 
contenu de leur j abo t . Mais ces p r é l i m i n a i r e s 
sontassez p r o m p t e m e n t t e r m i n é s , et les pigeons 
commencent leur n id , au m i l i e u d'une paix et 
d'une harmonie g é n é r a l e s . I l est f o r m é de q u e l 
ques brindil les s èches e n t r e - c r o i s é e s , e t s i ppo r t é 
par des branches fourchues. Sur le m ê m e arbre, 
on trouve f r é q u e m m e n t de cinquante à soixante 
de ces nids; je dirais plus, cher lecteur, si je ne 
craignais que cette his toire , dé jà si é t o n n a n t e 
du pigeon sauvage, ne vous p a r û t tourner tou t 

à fa i t au mervei l leux. Chacun contient deux œ u f s 
en fo rme de large ellipse et d 'un blanc pur . D u 
rant l ' i ncuba t ion , le m â l e fou rn i t aux besoins de 
la femel le , et sa tendresse, son affection pour 
elle, ont quelque chose de f rappant . U n fa i t éga
lement remarquable, c'est que chaque couvée se 

compose g é n é r a l e m e n t d 'un m â l e et d 'une f e 
melle. 

« Mais i c i encore, le ty ran de la c r é a t i o n , 
l ' homme, in te rv ien t pour t roub le r l ' ha rmonie de 
cette paci f ique s c è n e . Quand les jeunes oiseaux 
commencent à g randi r , arr ive leur ennemi , a r m é 
de haches, pour en prendre et d é t r u i r e le plus 
q u ' i l pour ra . Les arbres sont c o u p é s et on les f a i t 
t omber de f a ç o n que la chute de l ' un e n t r a î n e 
celle des autres, ou du moins l eu r donne une 
telle secousse que les pauvres pigeonneaux, c o m 
me on les appe l l e ron t p r é c i p i t é s v io l emmen t sur 
la terre . De cette m a n i è r e aussi on en d é t r u i t 
d'immenses q u a n t i t é s . » 

Wi l son donne à ce sujet des d é t a i l s plus c i r 
c o n s t a n c i é s . « Lorsque les pigeons voyageurs, 
d i t - i l , sont é t ab l i s depuis longtemps dans une 
c o n t r é e , c e l l e - c i p r é s e n t e un aspect s ingul ie r . Le 
sol est couvert d'une couche d ' e x c r é m e n t s de 
plus d 'un pouce d ' é p a i s s e u r ; toutes les herbes, 
tous les buissons sont d é t r u i t s . Des masses de 
branches jonchent la terre ; sur une é t e n d u e de 
plus de m i l l e acres, les arbres sont d é p o u i l l é s 
comme avec une c o g n é e . Les traces de cette d é 
vastation ne s'effacent q u ' a p r è s plusieurs a n n é e s ; 
onrenconl re des endroits o ù , pendant longtemps, 
ne c r o î t aucune plante. Les Indiens regardent 
ces l ieux comme t r è s - i m p o r t a n l s pour eux. D è s 
que les jeunes ont acquis tou t leur d é v e l o p p e 
ment, les habitants des c o n t r é s voisines ar r ivent 
avec des chariots , des l i t s , des ustensiles de c u i 
sine ; beaucoup e m m è n e n t avec eux toute leur 
fami l le et s ' é t ab l i s s en t là pour plusieurs jou r s . 
Des t é m o i n s oculaires m ' o n t a s s u r é que le b r u i t 
qu i s'y fa i t est t e l , que les chevaux s 'effrayent ; 
qu 'on ne peut s'entendre qu 'en se c r i an t dans l ' o 
re i l l e . Le sol est couvert de branches c a s s é e s , 
d ' œ u f s r e n v e r s é s , de petits pigeons, q u i devien
nent la p â t u r e des porcs. Les milans , les faucons, 
les aigles, planent dans l 'air et prennent leur 
part de b u t i n ; l 'œil ne voi t qu J une masse non 
in ter rompue de pigeons se pressant, se bouscu
lant. Le bruissement de leurs ailes ressemble au 
roulement du tonnerre . De temps à autre reten
t i t le fracas de la chute d 'un arbre couvert de 
nids, que les b û c h e r o n s v iennent d 'abat tre . » 

On pour ra i t croire que ces massacres a m è n e n t 
la destruction des ectopistes. « J e me suis con
vaincu, d i t A u d u b o n , par une e x p é r i e n c e de 
plusieurs a n n é e s , qu ' i ls e m p ê c h e n t t o u t au plus 
la fo rê t de succomber. » E n 1805, i l a r r iva à 
N e w - Y o r k des schooners, c h a r g é s d'ectopistes 
migra teurs , qu 'on vendi t un cent la. p i è c e . A u d u 
bon assure qu 'en un j o u r un habitant de la Pen-
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sylvanie captura dans des fdets cinq cents douzai
nes de pigeons,vingt douzaines venaient aussi se 
faire prendre dans des lacets. En 1830 les mar
chés de New-York furent é g a l e m e n t e n c o m b r é s 
d'une pareille q u a n t i t é de pigeons voyageurs. 

C a p t i v i t é . — Les ectopistes migrateurs, lors

qu'on les soigne bien, supportent la captivité-
pendant plusieurs a n n é e s , et se reproduisent 
facilement en vol ière . On en trouve actuellement 
dans tous les jardins zoologiques. 11 est probable 
que ceux qu'on a tués en Angleterre étaient des 
individus échappés de cage. 

L E S T U R T U R 1 D É S — TURTURES. 

Die Turteltauben, the Turtle-Doves. 

C a r a c t è r e s . — La famille des t u r t u r i d é s est 
parfaitement l i m i t é e . Les oiseaux qu i la compo
sent ont des formes sveltes; la t ê t e petite ; des 
ailes et une queue longues ; des pattes relative
ment é levées , bien c o n f o r m é e s pour la marche. 
Leur plumage a une teinte g é n é r a l e m e n t rou
g e â t r e ; les côtés de la nuque, chez presque tou
tes, sont o rnés d'une bande noire, ou t ache té s 
de noir et de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famil le 
a des r e p r é s e n t a n t s dans toutes les parties du 
monde; mais c'est surtout l'Asie et l 'Af r ique qui 
sont riches en espèces . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les tu r tu r i -
dés habitent g é n é r a l e m e n t les buissons, m ê m e 
ceux des plaines les plus arides; plusieurs espèces 
cependant vivent au sein des forê ts vierges hu 
mides, et surtout au voisinage des cours d'eau. 
Leur genre de vie est le m ê m e que celui des 
autres pigeons; n é a n m o i n s ils paraissent plus 
gracieux, plus aimables, surtout quand on con
s idère l ' é légance de leurs mouvements, la rap i 
d i té de leur vol , la douceur de leur voix. Tous, 
sans exception,sont sociables, au moins en dehors 
de l ' époque des amours ; quelques-uns forment 
m ê m e des bandes t r è s - n o m b r e u s e s qui couvrent 
des espaces de terrain cons idé rab les , comme le 
font les ectopistes migrateurs de l ' A m é r i q u e du 
Nord. 

Leur mode de reproduction ne p résen te rien 
de part iculier . Us nichent dans des buissons ou 
sur des arbres peu élevés , souvent i m m é d i a t e 
ment au-dessus du sol ; leur n id est gross iè re
ment construit . 

C a p t i v i t é . — Tous les t u r t u r i d é s sont faciles 
à é lever en cage ; car ils ne demandent que des 
grains. Us se reproduisent facilement, non-seule
ment entre eux, mais avec d'autres pigeons, et 
les mét i s ainsi obtenus sont e u x - m ê m e s f éconds . 

Dans tout le nord de l 'Af r ique et aux Indes, 
les t u r t u r i d é s sont r ega rdés comme des oiseaux 
sac rés , auxquels personne ne fai t de m a l ; aussi y 

vivent-ils sans crainte de l 'homme. On les voit 
dans tous les endroits, dans les plus petits jar
dins m ê m e , confiants dans l'hospitalité que 
l 'homme leur accorde et se laissant observer 
par l u i tout à loisir. 

LES TOURTERELLES — TURTUR. 

Die Turteltauben. 

Caractères. — Les tourterelles proprement, 
dites ont le corps é l a n c é ; le bec droit, un peu 
élevé, à mandibules l é g è r e m e n t rentrées près 
de la poin te ; les pattes longues; les doigts fai
bles ; les ailes longues, la deux ième et la troi
s i ème r é m i g e dépassant les autres; la queue 
assez longue et arrondie. 

LA TOURTERELLE COMMUNE — TURTUR AURITM 

Die Turtel, the Turtle-Dove. 

Caractères. — La tourterelle commune (pl. 
X X I V ) , le type de ce genre, a les plumes du dos 
d'un brun roux sur les bords, tachetées en leur 
mi l i eu de noir et de gris c end ré ; le sommet de 
la t ê te et le de r r i è r e du cou bleu-de-ciel tournant 
au g r i s â t r e ; les côiés du cou marqués de quatre 
bandes transversales noires, bordées de blanc* 
d'argent ; la gorge et la poitrine d'un rouge vi
neux ; le ventre rouge -b l euâ t r e , tirant plus ou 
moins sur le gr isâ t re ; les rémiges primaires-
no i râ t res , les secondaires de m ê m e teinte, à re
flets d'un bleu cend ré ; les scapulaires noirâ
tres, largement rayées de rouge-brun; l'œil jaune-
b r u n â t r e , e n t o u r é d 'un cercle rouge-bleuâtre; 
le bec n o i r ; les pattes rouge-carmin. Cet oiseau 
a 30 cent, de long, et 53 cent, d'envergure; 1» 
longueur de l'aile est de 10 cent., celle de h 
queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La tourte
relle commune est r é p a n d u e sur une. g' 
partie de l 'Europe, de l 'Asie et de l'Afrique 

ande 
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n'est pas rare dans certaines c o n t r é e s de l ' A i l e - | 
magne; mais elle ne se montre plus dans bien 
des endroits s i tués au n o r d du pays. E n Scandi
navie, on ne la voit que dans les provinces d u 
sud , bien que quelques individus se soient 
éga ré s jusqu'en Laponie . El le abonde dans le 
m i d i de l 'Europe, le nord-ouest de UAsie et le 
nord-ouest de l ' A f r i q u e ; elle n 'arr ive dans le nord-
est de l ' A f r i q u e q u ' à l ' é p o q u e des migra t ions . 
Nombreuse, en Espagne, dans certains endroits , 
elle est rare ou manque m ê m e c o m p l è t e m e n t 
dans d'autres. Elle est commune dans certaines 
c o n t r é e s du sud de la Russie, en Asie M i 
neure, en Palestine. D ' a p r è s Bolle , elle f o u r m i l l e , 
dans le sens l i t t é ra l du mot , dans les val lées so
litaires et dé se r t e s des Canaries. 

Dans le centre de l 'Asie orientale, la tour te
relle commune est r e m p l a c é e par une e spèce 
voisine, un peu plus grande, dont Radde ne fa i t 
qu'une va r i é t é . Elle p a r a î t manquer aux Indes ; 
toujours est-il que Jerdon n'en fa i t pas men t ion . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — L a tour te
relle commune se p la î t dans les bois voisins des 
champs cu l t ivés . On la rencontre cependant en 
grand nombre dans les arides plaines de la Grèce 
et on l 'y voit toute l ' a n n é e ; toutefois , le nombre 
des individus qu i y sont s é d e n t a i r e s n'est pas à 
comparer à celui des bandes q u i s'abattent dans 
les champs, au moment du passage. A u p r i n 
temps, la montagne est pour ainsi dire couverte 
de tourterelles; aussi un chasseur un peu adroi t 
peut- i l en tuer une cinquantaine dans sa j o u r 
n é e . Beaucoup hivernent en G r è c e , d'autres vont 
plus l o i n , et gagnent alors l 'Egypte, la Nubie , 
o ù , sans ê t r e t rop rares, elles ne composent pas de 
grandes troupes. 

Dans nos pays, les tourterelles communes 
ar r ivent au commencement d ' avr i l , restent jus
qu 'en a o û t p rè s du l ieu où elles se sont repro
duites, errent quelque temps, puis nous qui t tent 
en septembre. Elles sont plus nombreuses en 
certaines a n n é e s que dans d'autres, a Cela t ient , 
d i t mon p è r e , à la plus ou moins grande abon
dance de graines de pins qu i m û r i s s e n t , et aux 
massacres qu'elles ont eu à subir dans leur 
voyage. » Je crois que la p r e m i è r e cause est 
exacte; quant à la seconde, je ne puis l 'admet
tre , elle est c o m p e n s é e largement par la grande 
m u l t i p l i c a t i o n de ces oiseaux. 

« La tour terel le , continue mon p è r e , est une 
espèce charmante ; et i l n 'y a pas à s ' é t o n n e r 
qu'elle soit devenue l'oiseau favor i des poè tes et 
des amants. Sa b e a u t é d é j à p r é v i e n t en sa faveur ; 
ses couleurs tendresse marient si a g r é a b l e m e n t , 

sont d i sposées avec tant de g o û t , qu ' on a plais i r 
à la contempler . » Ses m œ u r s sont t r è s - a g r é a 
bles, bien, que le charme en ai t é t é e x a g é r é outre 
mesure. La g r â c e de ses mouvements , de son 
por t , la douceur de son roucou lement ravissent 
l 'observateur; et celui q u i est t é m o i n de son 
amour con juga l , des marques de tendresse que 
le m â l e t é m o i g n e à sa femel le , pour ra i t ê t r e 
p o r t é à faire de la tour tere l le le plus cha rmant 
de tous les oiseaux. I l se t rompera i t cependant : 
la tourterel le a aussi ses mauvais c ô t é s ; elle n'a 
pas plus d 'affect ion que beaucoup d'autres 
oiseaux, et elle est p e u t - ê t r e b ien moins f i d è l e . 

La tourterel le commune marche bien et avec 
é l é g a n c e . El le vole fac i lement , t r è s - r a p i d e m e n t , 
sans faire beaucoup de b ru i t , en e x é c u t a n t les 
tours et les d é t o u r s les plus hardis. Poursuivie 
par un oiseaude proie , elle glisse avec une ag i l i t é 
admirable au m i l i e u des branches les plus touf
fues, et d é r o u t e ainsi son ravisseur. 

Le n o m de cet oiseau est une o n o m a t o p é e de 
sa vo ix . Son roucoulement ne se compose, à 
vra i d i re , que d'une seule note, assez haute : 
tour tour, mais elle la lance avec tant de douceur 
qu'el le charme les oreilles de chacun. Pour se 
faire entendre, le m â l e se perche sur la c ime de 
quelque buisson ou de quelque arbre é l evé , 
gonfle son cou, inc l ine l é g è r e m e n t la t ê t e et le 
bec. Est-on p r è s de l u i , on entend entre chaque 
roucoulement une e spèce de claquement, q u i 
pa r a î t ê t r e le b ru i t d ' insp i ra t ion . Ce roucoulement 
é t a n t le chant d 'amour de la tour te re l le , elle le 
fa i t sur tout entendre au m o m e n t de l 'accouple
ment . El le commence avant le lever d u soleil et 
cont inue j u s q u ' à ce que la f a i m se fasse sent i r ; 
elle roucoule encore un peu avant m i d i , et sur
tout le soir . Le vent, le mauvais temps la rendent 
silencieuse, mais par les chaudes et belles ma
t i n é e s , elle roucoule souvent des heures e n t i è r e s 
sans s ' interrompre. Plusieurs de ces oiseaux 
habitent-i ls la m ê m e c o n t r é e , les m â l e s r ival isent 
entre eux, et an iment la f o r ê t de la f a ç o n la plus 
a g r é a b l e . A u moment de l 'accouplement , le 
m â l e , a p r è s avoir r o u c o u l é , s 'é lève ob l iquement 
dans l 'air , en faisant claquer ses ailes, puis i l 
redescend lentement et revient en g é n é r a l à son 
point de d é p a r t , pour recommencer ses r o u c o u 
lements. I l s'approche alors de la femel le , l u i p ro 
digue ses caresses, et l 'accouplement a l i e u . 
Tant que dure la saison des amours , le m â l e et 
la femelle restent f i d è l e m e n t a t t a c h é s l ' un â 
l 'autre. L ' u n vient- i l à p é r i r , la douleur de l 'autre 
est immense. 

« J e tuai une femelle, raconle mon p è r e : le 
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mâle se r é f u g i a dans la forê t , mais comme sa fe
melle ne le suivait pas, i l revint, et se mi t à 
roucouler, pour l'appeler. Ce pauvre isolé me fit 
pitié ; je voulus le tuer aussi, pour mettre fin à 
sa douleur, mais i l ne se laissa pas approcher à 
por tée de fusi l ; toutefois, i l ne gagna pas la forêt : 
i l resta plusieurs heures sur des arbres isolés, ne 
voulant pas s'en retourner sans sa compagne. » 

Beaucoup de chasseurs croient que la tourte
relle commune pér i t de douleur quand sa com
pagne l u i est ravie, ce qui est une erreur; cette 
croyance a n é a n m o i n s ceci de bon que les chas
seurs qui en sont imbus se font un scrupu'e de 
tuer une tourterelle. 

Les tourterelles se nourrissent de céréales , 
de graines de toute espèce , de semences de 
pins, de petits co l imaçons , et en automne de 
graines d'euphorbe. Elles se rendent utiles en 
mangeant les semences des mauvaises herbes, 
et on ne peut mettre à côté des services qu'elles 
rendent ainsi les quelques graines de chanvre, 
de l i n , de colza, de pois ou de lentilles qu'elles 
d é r o b e n t . Le mat in , vers onze heures, et le soir 
elles vont s'abreuver ; elles font souvent plus 
de deux k i lomè t re s pour trouver une bonne eau 
de source. 

La tourterelle ayant deux, et peut -ê t re trois 
couvées par an, la pé r iode de reproduction dure 
du mois d'avril au mois d ' aoû t . Les deux époux 
travaillent de concert à leur n i d . Ce n id , comme 
celui de tous les pigeons, est g r o s s i è r e m e n t fait 
de brins de b r u y è r e s , de racines si écar tées les 
unes des autres qu'on voit les œ u f s à travers et 
la femelle couvant. I l est p lacé sur un arbre, à 
une faible hauteur ; sa forme est aplatie. Une lé
gère excavation qu i reço i t les œ u f s , en occupe 
le centre. Quoique peu solidement construit, ce 
nid rés is te aux violences des vents, p ro tégé 
qu ' i l est par les branches sur lesquelles i l ap
puie. 

Les deux parents couvent alternativement et 
t é m o i g n e n t à leur p rogén i t u r e beaucoup d'a
mour ; ils exposent m ê m e leur vie pour la pro
téger . Ils nourrissent leurs petits, comme le font 
les autres pigeons. 

Par son agi l i té , la tourterelle échappe à bien 
des ennemis. Elle d é j o u e la poursuite de la 
plupart des rapaces : les jeunes, seuls, ont à 
redouter les attaques des petits carnassiers. 
L 'homme l u i fait peu de mal ; le chasseur in t e l 
ligent la respecte, et quant au maladroit , au 
chasseur d'occasion, elle ne le laisse pas appro
cher à po r t ée de f u s i l ; elle est trop prudente 
pour cela. Ce n'est que dans les lieux où elle h i 

verne qu'elle court plus de dangers, par le f ai[ 
m ê m e de sa vie en socié té . 

C a p t i v i t é . — Les tourterelles communes sont 
faciles à élever et à apprivoiser. « Une tourte-
relie appr ivo i sée , di t mon pè re , est un oiseau 
ravissant; non-seulement sa beauté , mais en
core la douceur de ses m œ u r s , de son roucou
lement, doiventla faire p ré fé re r à tous les autres 
oiseaux. Elle se reproduit facilement en volière. 

j J'en ai vu une paire, logée dans une petite cage 
qui y avait construit son nid et couvé ses œufs. 
J'en ai eu plusieurs, qui venaient manger dans 
ma main. » 

LES STREPTOPÉL1ES -

STREPTOPELEIA. 

Caractères.— Ce genre, établi par Bonaparte, 
diffère du p r é c é d e n t par une queue plus courte 
et moins ar rondie ; par la bande de la nuque 
qui s 'é tend au-devant du cou, et par les teintes 
plus claires du plumage. 

LA STREPTOI'ÉLIE MEUSE — STREPTOPELtlA 
RISORld. 

Die Lachtaube, the Indian Turtle-Bove. 

Caractères. — Le type de ce genre est géné
ralement connu sous les noms de pigeon rieur,6i 
mieux sous celui de tourterelle à collier. Toutson 
plumage est isabelle, plus foncé au dos qu'àla 
t ê t e , à la gorge et au ventre, avec les ailes noi
r â t r e s , et le collier noir. L ' œ h est rouge clair, 
le bec noir , et les pattes sont rouge-carmin. Cet 
oiseau a 33 cent, de long et 55 cent, d'enver
gure ; la longueur de l 'aile est de 18 cent., celle 
de la queue de 1 ï. 

EHs t r i bu t i on géographique.—LaStreptopélie 
rieuse habile la partie occidentale des Indes, 
Ceylan, l 'Y émen , l 'Arabie et une grande partie 
de l'est de l 'Af r ique . Reichenbach prétend que 
ceux des naturalistes qu i disent avoir observé 
l 'espèce en Af r ique se sont t r o m p é s , et l'ont con
fondue avec une espèce voisine. Les dessins 
d o n n é s par Le Vail lant ne lu i inspirent pas de 
confiance; quanta m o i , je puis affirmer avoir 
vu des s t rep topé l ies rieuses et en grand nombre, 
non-seulement aux environs d'Aden, mais encore 
en Af r ique , dans le Samhara et dans les forêts 
des steppes aux bords du N i l Bleu, et je n'ai pas 
à craindre de m ' è t r e t r o m p é , car j ' a i rapporté 
i c i plusieurs de ces oiseaux ; je les ai soigneuse
ment c o m p a r é s à ceux qui vivent privés dans 
nos con t r ée s , et j ' a i la certi tude qu'ils n'en dif-
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f è r e n t nu l l ement . A u dire de Jerdon, l ' e s p è c e se 
trouve dans toute l ' I n d e : elle se t iendrai t de 
p r é f é r e n c e sur les arbres et les buissons, au v o -
sinage des l ieux h a b i t é s ; d ' a p r è s mes observa
tions, elle aime les fo rê t s arides des steppes. 
Déjà commune dans le centre de la Nubie , elle est 
de toutes les e spèces de t u r t u r i d é s la plus r é 
pandue dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e . 

Alceurs, hab i tudes e t r é g i m e . — Le Cavalier 
qui traverse le Samhara ou les steppes, entend 
de chaque buisson retent ir le roucoulement par-
t icul ier , le r i re des s t r e p t o p é l i e s . A certains mo
ments, surtout à l ' e n t r é e de la p é r i o d e de s é 
cheresse, ces oiseaux se r é u n i s s e n t en bandes 
innombrables. On en rencontre des vols, qu i 
mettent plusieurs minutes à dé f i l e r , et q u i , en 
s'abattant, couvrent l i t t é r a l e m e n t un espace de 
plusieurs k i lomè t re s ca r r é s . Je me souviens d 'un 
jour où , notamment, ils m ' i n c o m m o d è r e n t beau
coup, en nfentourant de toutes par t s , et en 
m ' e m p ê c h a n l d'observer d'autres animaux plus 
rares. Ces bandes, poussées sans doute par le 
manque de nourr i ture , errent pendant plusieurs 
semaines dans les steppes; vers m i d i et le soir, 
elles vont s'abreuver, et l 'on voi t alors des m i l 
liers de s t r ep topé l i e s gagner les sources; toutes 
n'y arr ivent pas à la fois, mais successivement 
pendant des heures et en colonnes non inter
rompues. 

T o u t le reste de l ' a n n é e , les s t r e p t o p é l i e s 
rieuses vivent par paires ou par petites famil les . 
Dans le Samhara , je remarquai sur chaque 
buisson deux ou trois couples. Si un des couples 
s'envolait, et a l la i t s'abattre sur u n autre buis
son, i l le t rouvai t d é j à o c c u p é . 

Dans le jabot de ceux de ces oiseaux que j ' a i 
tués , j ' a i r e n c o n t r é des graines de diverses es-
pèces ; mais j ' a i peine à comprendre comment ils 
font pour en trouver une q u a n t i t é suffisante. 

La voix de la s t r e p t o p é l i e rieuse ressemble à 
celle de la tour terel le c o m m u n e ; mais son r o u 
coulement est suivi des notes hi hi hi hi, que 

, l 'on a c o m p a r é e s à un r i re : de là le nom spéc i f ique 
q u i a é té d o n n é à cet oiseau. Cette comparai
son, i l faut l'avouer, est cependant f o r c é e . Ces 
sons sont bas, sourds, à t imbre creux; i ls n 'on t 
pas le c a r a c t è r e joyeux du r i re , quoiqu ' i l s ne 
soient pourtant pas d é s a g r é a b l e s . 

Jerdon d i t qu 'aux Indes la s t r ep topé l i e rieuse 
niche en tou t temps. I l n'en est pas de m ê m e 
en A f r i q u e . L a saison des amours y commence 
un peu avant les p r e m i è r e s pluies, et finit avec 

; les d e r n i è r e s . Les allures de ces oiseaux d i f f è r en t 
peu de celles des autres pigeons. Le m â l e courbe 

son dos, hé r i s se ses plumes, se baisse, se redresse, 
roucoule , r i t , saute sur une patte, sur l ' aut re , 
sur les deux à la fois , gonfle sa gorge, et la f e 
me l l e coquette avec l u i . L e u r n id est g r o s s i è r e 
ment const ru i t . Les parents t é m o i g n e n t beau
coup d 'at tachement à l eur p r o g é n i t u r e . 

C a p t i v i t é . — Dans le Soudan, l ' h o m m e s ' in
q u i è t e peu des pigeons ; personne ne les chasse. 
I l est cependant faci le de les prendre . Sur la cô te 
d 'Abyssinie , je m'en procurais autant que j e le 
d é s i r a i s . J ' ignore cependant c o m m e n t on les 
prenai t . 

La s t r e p t o p é l i e rieuse s 'habitue f ac i l ement au 
r é g i m e de la cage, et elle s'y reprodui t m i e u x 
encore que la tour tere l le . « U n couple de strepto
p é l i e s , raconte K œ n i g War thausen , choisi t , dans 
ma vo l i è re , la place la plus convenable et cons
t ru i s i t son n id sur u n petit sapin. U n autre cou 
ple l ' é t ab l i t à terre. U n autre encore avait l 'ha
b i tude , à chaque c o u v é e , dès que le d e u x i è m e 
œ u f é t a i t pondu, de pousser le p remie r hors du 
n i d , et de l ' enfou i r sous le r ebord de ce n i d . U n 
spectacle cur ieux est celui des deux parents 
couvant s i m u l t a n é m e n t , chacun u n pe t i t . Le 
m â l e relaye sa femel le de d ix heures du m a t i n 
j u s q u ' à deux ou trois heures de l ' a p r è s - m i d i . 
Dans ma vo l i è re , se t rouvent tou jours quelques 
s t r e p t o p é l i e s femelles d é p a r e i l l é e s ; mais, depuis 
trois ans que j e les a i , aucune n 'a encore v o u l u 
s'accoupler avec des m â l e s de tour te re l l e . Par 
contre, à L u d w i g s b u r g , un m â l e de l ' e spèce 
dont i l est quest ion, s'est a c c o u p l é avec une per
d r ix ; cel le-ci a pondu, mais les œ u f s é t a i e n t 
tous i n f é c o n d s . » 

Furer a o b s e r v é , chez des s t r e p t o p é l i e s rieuses 
captives, que la femelle pond son p remie r œ u f 
le soir, entre six et sept heures ; elle se repose 
le second j o u r , et dans l ' a p r è s - m i d i du t r o i s i è m e 
jour , entre deux et t rois heures, elle pond son 
d e u x i è m e œuf , puis se met à couver. Parfois , le 
m â l e couve avec elle. Les jeunes é c l o s e n t a u bout 
de quatorze jou r s . Us sont couverts d 'un duvet 
rare, b l a n c h â t r e ; t rois j ou r s a p r è s , les p r e m i è r e s 
plumes apparaissent et les yeux s 'ouvrent. A 
8 jours , ils sont nour r i s de graines dures • à 
16 ou 18 jou r s , ils peuvent vo le r ; à 4 semaines, 
ils mangent seuls ; à 7 o u 8 semaines, ils muent.' 

« Les s t r e p t o p é l i e s rieuses sont t r è s - sens ib le s 
aux maladies, raconte K œ n i g War thausen , j e 
fus a t te in t d 'un violent catarrhe, et elles aussi 
se m i r e n t à tousser et à é t e r n u e r cont inuel lement . 
Une autre fois , j ' eus une ur t icaire ; elles f u r e n t 
atteintes aussi d'une é r u p t i o n c u t a n é e . 

« L ' e x p r e s s i o n , doux comme une colombe, 



204 

n'est pas toujours exacte. Un de mes élèves, un 
m â l e , se montrai t ja loux et querelleur vis-à-vis 
des autres oiseaux qui couraient dans la cham
bre; une perdrix surtout at t irai t son i n i m i t i é ; 
i l la poursuivait sans cesse, la maltraitait dès 
que l l e s'approchait de son n id ou de l'auge aux 
g r a i n e s . » 

Lorsqu'on en a grand soin, les s t reptopél ies 
rieuses vivent en cage pendant plusieurs années . 
Furer a conservé un mâ le pendant dix-sept ans, 
et i l ne l'a perdu que par accident. 

LES CHALCOPÉLIES — 
CE ALCOPELEIA. 

Die Metallfleckentauben. 

Caractères. — Le genre des chalcopélies, ou 
pigeons à couleurs mé ta l l i ques , est ca rac té r i sé 
par une queue courte et arrondie ; des tarses 
élevés , et par la couleur m é t a l l i q u e , toute par
t i cu l i è re , des r é g i m e s secondaires. 

LA CHALCOPELIE AFRICAINE — 
CHALCOPELEIA AERA. 

Die Zivergtaube, the Dwarf-Pigeon. 

Caractères. — Cette espèce, qu'on nomme 
aussi pigeon-nain (fig. 72), est un des plus é légants 
de tous les t u r t u r i d é s . Elle a le dos b run terreux, 
à reflets ol ivâtres ; le sommet de la tête gris cen
d r é ; le f ron te t la gorge blancs; le croupion noir; 
la poi t r ine rougeâ t r e ; le ventre b l anchâ t r e ; les 
r é m i g e s d 'un brun noir, avec la base et les bar
bes internes roux-cannelle ; les r é m i g e s secon
daires d'un bleu n o i r â t r e foncé , à éclat méta l 
l i que ; les rectrices méd ianes d'un brun terreux, 
comme le dos, les externes noires; l 'œil rouge, 
le bec no i r â t r e ; les pattes jaune-rouge. Cet o i 
seau a 20 cent, de long; la longueur de l'aile est 
de 11 cent., celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La chalco-
pélie africaine ou naine habite le sud et l'est de 
l ' A f r i q u e ; dans l'ouest, elle e s t r c m p l a c é e par une 
espèce t rès -vois ine . D'après mes observations, 
elle ne dépasse pas, vers le nord, le 16° de l a t i 
tude boréa le et ne devient commune qu'au sud 
du 14° On la voit partout dans les vallées du 
N i l Bleu , et dans les val lées à riche végé ta t ion 
du Samhara ou des montagnes de l 'Abyssinie. 

Moeurs, habi tudes et r é g i m e . — Les chalco-
pélies habitent par couples les buissons t r è s -
touffus ; jamais on ne les voit dans la cime des 
arbres élevés. On peut dire que ces oiseaux pas
sent leur vie au sein des fou r r é s , car ils ne les 

quit tent que pour quelques minutes, quand la 
soif les y contraint. Partout où ils sont communs 
on entend sortir de chaque buisson leur roucou
lement part iculier ; en s'approchant avec pru
dence, on parvient à les apercevoir, à décou
vr i r leur n id . Ce n'est pas à dire pour cela 
qu'on puisse s'emparer facilement soit des oi
seaux, soit de leurs œuf s ; la nature même du 
mi l ieu où ils se trouvent e m p ê c h e , et souvent 
d'une façon invinc ib le , le chasseur de les pren
dre. 

Les allures de la chalcopél ie africaine sont on 
ne peut plus é légantes . C'est un oiseau paisible, 
inoffensif, qu i vi t r e t i r é dans ses buissons. Il ne 
vi t que par paires ; jamais, du moins, je ne me 
rappelle l 'avoir vu r é u n i en troupes; mais, dans 
les endroits favorablement s i tués , tout buisson 

| en renferme une paire. Chaque paire ne semble 
: avoir besoin pour subsister que d'une vingtaine 
S de m è t r e s car rés de surface. Le pays qu'habite cet 
i oiseau est riche en graines de toute espèce ; les 

lianes et les plantes grimpantes surtout, qui font 
des buissons une espèce de tissu serré, portent 
tant de graines, que notre pigeon n'est pas as
treint à de longs voyages pour trouver sa nour
r i ture . I l s 'é tabl i t g é n é r a l e m e n t près d'un cours 

| d'eau, et i l a alors à sa por tée tout ce qu'il lui faut 
pour vivre heureux. 

Dans le Soudan, la saison des amours coïn
cide avec les p r e m i è r e s pluies ; en Abyssinie, 
elle commence avec le printemps: c'est à cette 
é p o q u e , du moins, que l 'on entend surtout la 
voix c a r a c t é r i s t i q u e de la chalcopélie naine. Elle 
ne rappelle plus que de lo in le roucoulementdes 
pigeons, et ressemble davantage aux cris que le 
toc fa i t retentir dans la fo rê t . Le cri de la chal
copél ie ne comporte que la seule syllabe : don; 
mais l'oiseau la r é p è t e dix à quinze fois de suite, 
lentement d'abord, puis avec une rapidité, une 
préc ip i ta t ion qui va toujours croissant. Ce en 
a un t imbre part iculier , mélodieux , dont il est 
d i f f ic i le de donner une idée , et qui ne permet 
pas de le confondre avec le cr i du toc. Je n'ai 
jamais entendu la cha lcopé l i e africaine produire 
d'autres sons. Hors le temps des amours, l'oi
seau est silencieux. 

Le mâle est t r è s - a f f ec tueux pour sa compagne 
i l incline gracieusement la tête devant elle, I» 
caresse, puis s'envole sur quelque branche, d o U 

i l fa i t retentir son chant de joie et d'amour. ^ 
cha lcopé l i e niche dans un buisson très-épais, 
presque à ras du sol, sur un tronc d'arbre ren
versé , ou dans le creux de quelque arbre. Son 
n id ressemble à celui des autres pigeons, i l e s l 
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Fig. 72. La Chalcopélie africaine. 

g é n é r a l e m e n t mieux const rui t quand i l est 
à d é c o u v e r t , que lo r squ ' i l est p l acé dans 
une cavi té ; dans ce dernier cas i l ne se 
compose que de quelques branches, f o r m a n t 
la couche o ù reposent les œ u f s . Le 14 janvier , 

je t rouvai un de ces n i d s ; i l r en fe rmai t un 
œ u f pet i t et d 'un blanc j a u n â t r e . 

C a p t i v i t é . — Je n 'ai jamais vu de c h a l c o p é l i e s 
naines en cap t iv i t é ; je suis cependant p e r s u a d é 
qu'elles la supporteraient fac i lement . 

L E S Z Ê N A 1 D I D É S - - Z E N AID AE 

Die Rallentauben. 

l4' 

Les zéna id idés offrent une certaine analogie 
avec les t u r t u r i d é s . Us ont en g é n é r a l les ailes 
courtes ou de longueur moyenne ; les pattes f o r 
tes et élevées ; la queue plus ou moins a l l o n g é e et 
de forme variable. Leurs formes sont é l é g a n t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les z é n a i 
didés sont r é p a n d u s dans toute l ' A m é r i q u e , mais 
surtout dans l ' A m é r i q u e du Sud. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Sous le rap
por t de leurs habitudes, les z é n a i d i d é s é tab l i s 
sent une transi t ion entre les pigeons et les gal
l inacés . Us vivent exclusivement sur le sol. 

LES MÉLOPÉLIES - MELOPELIA. 

Die Schlagtauben. 

Caractères. — Les mélopélies rappellent par 
BREHM. 

leurs formes et les teintes du plumage les tour
terelles. I ls ont des ailes assez longues, la queue 
longue, l é g è r e m e n t ar rondie ; l 'œi l e n t o u r é d 'un 
cercle n u , t r è s - l a r g e . 

LA MELOl'ÉLIE MÉLODE 
MELODA. 

Der Kukuli. 

MELOPELIA 

C a r a c t è r e s . — Des deux e s p è c e s que renferme 
le genre m é l o p é l i e , celle-ci ( / fy . 73) est la plus con
nue : on la nomme vulgai rement kukuli. El le a le 
dos brun-cannel le , à reflets o l i vâ t r e s ; le sommet 
de la t ê t e b r u n f o n c é ; le c roup ion b l e u â t r e ; le 
devant d u cou et la gorge d 'un rouge b r u n ; la 
poi t r ine et le ventre g r i s â t r e s ; les r é m i g e s d ' u n 
b r u n f o n c é b o r d é e s de g r i s â t r e ; les rectrices noi -

I V - 345 
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râ t res avec une bande noire en avant de leur 
pointe, qu i est blanche ; une tache ovoïde noire 
sous l 'oreil le. Les côtés du cou ont des reflets 
plus ou moins gorge-de-pigeon. L 'œil est bleu-
noir , en tou ré d'un cercle d 'un bleu foncé ; le bec 
est noi r ; les pattes sont rouges. Cet oiseau a 
33 cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 
El cent. 

SUu'urs, habitudes et r é g i m e . — Nous ne 
connaissons du genre de vie de cet oiseau que 
ce que nous en a appris Tschudi. « Ce pigeon, 
d i t - i l , se dislingue par son chant mé lod ieux et 
m é l a n c o l i q u e , consistant dans les syllabes : lui, 
ku, H, r épé tées trois fois. Quelques individus le 
r épè t en t plus souvent, mais rarement plus de 
cinq à six fois : j ' e n ai entendu un cependant 
qui le répé ta quatorze fois. C'est ce c r i qui a 
valu à cet oiseau son nom vulgaire de k u k u l i . 

C a p t i v i t é . — « On tient le k u k u l i en cage. 
Plusieurs personnes ont pour ces oiseaux une 
vér i table passion, et les payent fo r t cher. Leur 
prix varie suivant le nombre de fois qu'ils r é -
p tent leur chant. C'est surtout le mat in et le 
soir qu'ils se font entendre. 

« J'ai pu longtemps observer cette espèce en 
capt ivi té , et je n'ai r ien r e m a r q u é chez elle qui 
la d i s t inguâ t des tourterelles. Elle a surtout des 
rapports avec la s t rep topé l ie rieuse par sa tenue 
et ses m a n i è r e s . Je n'ai pu la faire reproduire ; 
i l est probable que la seule raison de cet échec 
l ient à ce que j e n'ai pu l u i procurer un espace 
suffisant. Le k u k u l i supporte notre cl imat aussi 
bien que les pigeons de l 'Austral ie ou de l 'A
m é r i q u e du Nord, » 

LES COLOMBI-M01NEAUX — 
P YR GITOE SA S. 

Die Sperlingstauben, the Sparrow-Pigeon. 

Caractères.—Les colombi-moineaux, comme 
les a n o m m é s Reichenbach, sont trapus; ils ont 
la tète petite ; le cou cour t ; les ailes de longueur 
moyenne, la seconde r é m i g e é t an t la plus lon
gue; la queue f o r m é e de douze rectrices, courte 
el a r rondie ; le bec t rès-cour t , droi t , f a ib l e ; les 
tavses nus de toutes parts. 

LE COL03JBI-MOINEAU PASSERL\E — 
PY11GITOENAS l'ASSEMJSA. 

Die Gi undtuube, the Sparrow-Pigeon. 

Caractères. — Le colombi-moineau passerine, 
le pigeon de terre, comme l'appellent les A m é r i 

cains, est brun gr i sâ t re ; i l a le sommet de !a 
tè te et la nuque gris c e n d r é ; le croupion d'un 
brun sale ; la gorge b l a n c h â t r e ; les plumes de la 
poitrine et de la gorge bo rdées de brun foncé; 
les r é m i g e s d'un b run foncé , avec les barbes in
ternes rouge-brun ; les rectrices noires, les ex
ternes b o r d é e s de blanc en dehors; les couvertures 
supé r i eu re s de l'aile semées de taches arron
dies, à reflets couleur d'acier ; l 'œil orange ; le 
bec rouge pâ le , plus foncé vers sa pointe; les 
pattes couleur de chair. Cet oiseau a 18 cent.de 
long et 28 cent, d'envergure ; la longueur de 

: l'aile est de 9 cent., celle de la queue de 6. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est propre au sud des É t a t s - U n i s et aux Antilles; 
elle est seulement de passage dans le nord de 
l ' A m é r i q u e , le long des côtes . Elle vit séden
taire dans les Indes occidentales et surtout à 
la J a m a ï q u e . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Wilson, 
Audubon et Gosse nous ont fai t connaître le 

i genre d é v i e de ce charmant oiseau. «Depuis 
les temps les plus r e c u l é s , dit Wilson, les pigeons 
sont le symbole de la paix et de l'innocence; 
mais aucun ne m é r i t e mieux cet honneur que 
le pigeon de terre. » 

I l v i t dans les p â t u r a g e s et les plaines her
beuses, par bandes de quatre à vingt individus. 

! Dans la Floride orientale, i l vient tout auprès 
[ des villages, et s 'é tabl i t volontiers dans les petits 

bois d'orangers. 
Pour roucouler, i l se perche sur quelque lieu 

é levé , sur les haies qu i entourent les champs. 
On peut alors l'observer a i sément , tandis qu'il 
é c h a p p e facilement aux regards quand il court 
sur le sol. A terre, i l rivalise de vitesse avec les 
poules. Comme les petites espèces de gallinacés, 
i l a l 'habitude de relever un peu la queue. 11 ne 
vole qu ' à c o n t r e - c œ u r , pour ainsi dire, et ne w 
jamais bien l o i n ; i l ne parcourt pas plus d'une 
dizaine de m è t r e s d'une seule traite, en rasait 

< le sol , et produit en volant un bruissement 
j part iculier , d i l f é ren t de celui que font les au-
i 1res pigeons. Quand un colombi-moineau pas-
j serine s 'élève, Lous ceux qu i font partie de la 
i bande le suivent; mais b i en tô t tous redescen

dent vers la terre et reviennent à l'endroit d'a
ils ont été chassés . 

A u printemps, on entend partout dans lt : 

fo rê t s retentir le roucoulement des colombi-
moineaux. Ce roucoulement consiste en un cri 
assez for t , p l a i n t i f : mého, ou plus doux :">«"*• 
I l n'est pas d i f f i c i l e de d é c o u v r i r le nid de cet 
oiseau. Ce n id est grand, solide, formé esté-
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rieurement de bfanches s è c h e s , et t ap i s sé i n 
t é r i e u r e m e n t d'herbes. I l est tou jours p l a c é 
sur un buisson peu é l e v é , et renferme deux 
petits œ u f s , d 'un blanc é c l a t a n t . L ' e s p è c e a deux 
couvées par an : l 'une en av r i l , l ' au t re en j u i n . 
Le m â l e a toutes les allures du m â l e de la pa
lombe à collier ; i l montre cependant plus de 
courage et d'ardeur quand s'approche un en
nemi ; ainsi, i l n ' hés i t e pas à s'attaquer aux geais 
qui veulent l u i enlever ses petits. 

Le colombi-moineau passerine se n o u r r i t de 
petites graines de diverses espèces , et d ' ap r è s 
Audubon , de riz et de baies. Ravale des grains 
de sable pour faci l i ter la t r i t u r a t ion des aliments. 
Comme les poules, i l creuse des trous dans le 
sable, et souvent on voi t les individus composant 
une bande c o u c h é s l ' un p rès de l 'autre, à la f a 
çon des perdrix. 

Chasse. — La chair du colombi-moineau pas-
serine est dél icate ; aussi chasse-t-on beaucoup 
cet oiseau. On en capture des q u a n t i t é s dans 
l ' A m é r i q u e du Nord , à l 'aide de filets ; à la 
J a m a ï q u e , avec des collets et des gluaux. I l se 
prend g é n é r a l e m e n t par le cou dans les lacets, 
et on le trouve non-seulement é t r a n g l é , mais 
presque d é c a p i t é , à la suite des mouvements 
convulsifs qu ' i l f a i t pendant l 'agonie. Les enfants 
cherchent à d é c o u v r i r les l ieux où les c o l o m b i -
moineaux vont boire et y r é p a n d e n t des graines 
enduites d'une glu tellement bonne, que l ' o i 
seau est perdu dès q u ' i l en a t o u c h é quelques-
unes. 

C a p t i v i t é . — L e s colombi-moineauxpasserines 
s'habituent facilement à la perte de leur l i be r t é 
et peuvent se reproduire en cage. Audubon vit 
un couple, qui avait é té pris avec ses petits, et 
qu'on enferma dans une grande vo l i è r e . Les pa
rents se mirent auss i tô t à r é c h a u f f e r leurs petits 
et à les nour r i r j u s q u ' à ce qu'ils fussent adultes. 
I m m é d i a t e m e n t ap rès , ils eurent une seconde 
couvée , et le m ê m e nid leur servit pour la 
mener à bien. Gosse d i t que ces oiseaux sont 
t r ès -dé l i ca t s . Un colombi-moineau, q u ' i l laissait 
voler dans sa chambre, s ' é tant h e u r t é contre le 
p l a fond , tomba et mourut auss i tô t . L ' e spèce 
n'est rare maintenant n i dans les jardins zoo
logiques, n i dans les boutiques des oiseleurs. 

LES GÉOPÉLIES - GEOPELIA. 

Die Sperbertâubchen. 

Caractères. — Les zénaididés qui habitent 
l 'Orient et qui fo rmen t ce genre , sont c a r a c t é 

r i s é s par leur taille petite et é l a n c é e ; leurs ailes 
courtes et arrondies, dont les trois p r e m i è r e s 
pennes sont é t a g é e s , cou r t e s , amincies vers 
l ' e x t r é m i t é ; l eur queue l o n g u e , c o m p o s é e de 
quatorze rectrices, dont les quatre externes sont 
é t a g é e s ; leur p lumage é l é g a m m e n t r a y é . 

LA GÉOPÉLIE STRIÉE — GEOPELIA ST11IATA 

Bas Sperbertâubchen, 

Caractères. — La géopélie striée (fig 75), vul
gairement a p p e l é e pigeon-épervier,esl couleur de 
terre claire , avec le dos et le v e n t r è r a y é s . Toutes 
les plumes de la face s u p é r i e u r e du corps sont 
b o r d é e s de no i r , et celles de la face i n f é r i e u r e 
finement r a y é e s de la m ê m e t e i n t e ; le f r o n t et 
la gorge sont d 'un gris c e n d r é ; le ventre et le 
c roup ion b l a n c h â t r e s ; les ailes et les sus-alaires 
moyennes d 'un b run b r o n z é ; les petites sus-
alaires d 'un b r u n r o u g e , l é g è r e m e n t m a r q u é e s 
de n o i r ; les rectrices l a t é r a l e s noires à leur 
base, blanches à leur p o i n t e ; l 'œi l est b r u n 
c l a i r ; le bec jaune c l a i r ; les pattes sont d 'un 
jaune f o n c é . Cet oiseau a 25 cent, de l o n g ; la 
longueur de l 'aile est de 10 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La g é o p é l i e 
s t r i ée habite les î les de la Sonde et les M o l u -
ques, d ' o ù on en exporte de grandes q u a n t i t é s 
dans les pays voisins. Beaucoup de ces oiseaux 
arr ivent des m ê m e s loca l i t é s en Europe. L'es
p è c e s'est a c c l i m a t é e à l ' I le -de-France , et y est 
t r è s - c o m m u n e actuellement. 

C a p t i v i t é . — Les Javanais f o n t grand cas de 
la géopé l i e s t r i é e ; ils a iment à la ten i r en cage, 
et croient que sa voix a g r é a b l e p r é s e r v e leurs 
maisons des conjurat ions des sorc iers ; aussi 
payent-ils cet oiseau des p r ix t r è s - é l e v é s . 

On vante beaucoup les allures de la g é o p é l i e 
s t r i ée en cap t iv i t é ; j e me vois cependant f o r c é 
d'avouer q u ' i l y a là de l ' e x a g é r a t i o n . Certes 
ses mouvements sont g r ac i eux , sa voix est 
a g r é a b l e ; mais tous les indiv idus que j ' a i eu oc
casion d'observer, restaient presque tou t le j o u r 
silencieux et immobi les à la m ê m e place, s e r r é s 
les uns contre les autres , et ne descendaient 
sur le sol de leur cage que pour boire et pour 
manger. 

Les g é o p é l i e s s t r i é e s se mont ren t t imides et 
peureuses, m ê m e lorsqu'elles sont en compagnie 
d'oiseaux plus petits qu'elles, et qu i ne pour 
raient leur faire aucun ma l . Elles sont p e u t - ê t r e 
plus vives quand on les s é p a r e par couples et 
quand, par des soins in te l l igents , on leur fa i t 
perdre leur t i m i d i t é na ture l le ; aussi, m'absie-
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Fig. 73. La M 

nanl de généraliser, je me contenterai dédire 
que toutes celles que j ' a i vues é ta ien t fo r t en
nuyeuses. 

LES ST1CT0PÉL1ES — STICTOPELE1A. 

Caractères. — Les stictopélies ne diffèrent 
des géopél ies que par leur queue plus longue, 
dont les cinq rectrices externes sont é tagées , et 
par leur plumage p o n c t u é , au l ieu d ' ê t re r ayé . 

LA STICTOPELIE A QUEUE CONIQUE — 
STICTOI'ELIJ CUNEATJ. 

Die Keilschwanztaube. 

Caractères. — La stictopélieà queue conique 
a la tê te , le cou et la poitrine gris; le dos et les 
épaules brun-cannel le; les couvertures de l'aile 
gris f o n c é ; les plumes de l 'épaule m a r q u é e s de 
deux taches blanches, cerc lées de noir ; le ventre 
et les couvertures i n f é r i eu re s de l'aile blancs; 
les r é m i g e s brunes, à barbes internes r o u g e â t r e s ; 
les quatre rectrices m é d i a n e s grises, avec la 
pointe noi re ; les autres d 'un noir gr i sâ t re à la 
nase, blanches à l ' e x t r é m i t é ; l 'œil rouge vif, en
touré d'un cercle nu écar la te pâle ou jaune-
, e r t ; le bec b run -o l i vâ t r e f o n c é ; les pattes j a u -

.ie mélode. 

nà t res ou couleur de chair. La femelle est un 
peu plus petite que le m â l e ; chez elle, l'occiput, 
le cou et le dos ont une teinte plus brune, et les 
taches des ailes sont moins serrées et moins ré
gul iè res que chez le m â l e . Cet oiseau a 21 cent. 
de l o n g ; la longueur de l'aile est de 10 cent,, 
celle de la queue de 12. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 
habite la Nouvelle-Hollande. Gould l'a rencon
t rée dans toutes les parties de ce continent qu'il 
a parcourues, et l'a t rouvée surtout en très-grand 
nombre clans les plaines de l ' in tér ieur . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le Capitaine 
Sturt s'exprime sur cette st ictopélie à peu près 
dans les m ê m e s termes que Wilson a employés 
pour le colombi-moineau passerine. «Toutce 
que nor:S pouvons nous imaginer quant à la 
douceur et à l 'innocence des pigeons, tout cela, 
d i t - i l , se rencontre chez ce tendre et charmant 
oiseau, qu i est commun près de Murray et de 
Darl ing, et que l 'on a t rouvé dans les localités 
les plus diverses de l ' i n t é r i eu r . » Gould assure 
que la b e a u t é de cette e s p è c e , l 'élégance de son 
plumage, la douceur de ses m œ u r s , se réunis
sent pour en Taire la favorite de tous les ama
teurs, comme elle l'est devenue des habitants de 
l 'Austral ie . 
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Cet auteur a r e n c o n t r é la s t ic topé l ie quelque
fois en petites bandes, le plus souvent par cou-

'ples, ou m ê m e i so lée . Elle court sur le sol, en 
hochant l é g è r e m e n t la queue. Elle est t r è s - p e u 
craintive, surtout quand elle mange, et se laisse 
presque prendre avec la m a i n . Si elle s'envole, 
ce n'est que pour se poser sur l 'arbre le plus 
proche, et s'y cacher entre les branches, pour 
retourner b i en tô t à terre. Souvent Gould a 
r encon t r é ces oiseaux à la porte des habi ta
tions des colons, qu i , h a b i t u é s à les voir pres

que tous les jours , y p r ê t e n t peu d 'a t tent ion. 
Leur n i d , l é g è r e m e n t mais é l é g a m m e n t con

s t ru i t , est fa i t de chaumes. I l est g é n é r a l e m e n t 
p l acé à la naissance d'une branche, et à une 
faible distance d u sol. Les œ u f s , au nombre 
de deux, sont blancs. 

Les i n d i g è n e s appellent cet oiseau men-na-
brunka; i ls c ro ien t , en e f fe t , que c'est l u i q u i 
a i n t r o d u i t le men-na, e s p è c e d'acacia q u i 
est le mets de p r é d i l e c t i o n des n è g r e s d 'Aus
tral ie . 

L E S G E O T R Y G O M D E S — GEOTRYGONES. 

Die Lu 

Caractères. — Les géotrygonidés, ou pigeons -
coureurs, sont lourds et vigoureux ; ils ont les 
ailes ar rondies ; la p r e m i è r e des r é m i g e s secon
daires souvent t r è s - r a c c o u r c i e ; les tarses hauts 
et épa i s ; les doigts courts. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
e spèces connues habi tent l ' A m é r i q u e centrale 
o u l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

ftauben. 

LES COLOMBI-PERDRIX — 

STAMOENAS. 

Die Rebhuhntauben, the Partridge-Pigeons. 

Caractères. — Ce genre a été distingué par 
Le Vai l lan t dans les termes suivants : « Les co-
l o m b i - p e r d r i x t iennent aux colombes par la 
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forme du bec ainsi que par la nature de leurs 
plumes, en m ê m e temps qu'elles tiennent des 
perdrix par la forme totale du corps, par leurs 
ailes courtes et arrondies, par leur corps élevé, 
par leur queue courte et é t agée , qu'elles portent 
basse, pendante, et enfin par leur port et leurs 
habitudes. » Les colombi-perdrix ont en effet 
des formes trapues ; des ailes courtes, à r émiges 
primaires é t ro i tes , r e c o u r b é e s en lame de sabre, 
pointues; à r é m i g e s secondaires obtuses, médio
crement larges; une queue f o r m é e de douze 
pennes; un bec fo r t , élevé, large, b o m b é ; des tar
ses assez semblables à ceux des gal l inacés , longs, 
é p a i s ; des doigts courts et charnus, a r m é s d'on
gles solides et fortement r ecou rbés ; un plumage 
se r r é , assez dur ; la ligne naso-oculaire d é p o u r 
vue de plumes, mais couverte de petites é m i -
nences verruqueuses, ovoïdes . 

LA COLOMBI-PEUDIUX CYANOCÉPHALE — 
STAKNOENAS CYANOCEPHALA. 

Die Rebhuhnlaube, the Partridge-Pigeon. 

Caractères. — Cet oiseau, le plus ancienne
ment connu du genre auquel i l sert de type, est 
d un beau brun-chocolat , q u i , au ventre, passe 
au ronge b r u n , et au rouge vineux à la poi 
t r ine ; i l a le sommet de la tê te et quelques p lu 
mes du cou en dehors et u n peu au-dessous de la 
gorge d'un bleu ardoise; la face, la nuque et la 
gorge noirs ; la ligne naso-oculaire et une bande 
qui entoure la gorge, d 'un blanc p u r ; les r émiges 
d 'un brun f o n c é , bo rdées en avant de brun-
rouge, avec un reflet gris c e n d r é à leur face i n 
f é r i e u r e ; les couvertures m é d i a n e s de la queue 
d'un brun chocolat, les externes d'un brun n o i r ; 
l 'œil brun f o n c é ; le bec rouge-de-corail à la 
base, b l euâ t r e à la pointe; les pattes d'un blanc 
r o u g e â t r e , avec les écai l les qu i r evê ten t les 
tarses rouge-carmin; les doiyts d 'un rouge 
b l e u â t r e f o n c é ; les articulations des phalanges 
bleu-de-ciel. Cet oiseau a à'S cent, d'envergure; 
la longueur de l 'aile, ainsi que celle de la queue, 
sont de 14 cent. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce superbe 
oiseau est originaire de l'île de Cuba, d 'où i l se 
r épand au nord, jusque dans la Floride, au sud, 
jusqu'au Vénézue la . D 'après Burmeister, i l se 
montrerai t aussi au nord du Brési l , aux bords du 
tleuve des Amazones; mais on ne le rencontre 
pas plus loin vers le sud. Sa présence à la Ja
m a ï q u e est douteuse. Gosse dit qu'on l 'y trans
porte souvent de Cuba, mais i l n'a p u o b l e n i r 

des données précises relativement au séjour de 
l 'espèce dans cette î le . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Audubon 
; q u i a vu plusieurs fois des colombi-perdrix dans 
J la Flor ide, au mois de mai , n'a rien pu savoir 
j touchant leur genre de vie en liberté. Nous 

possédons d'ailleurs t r è s - p e u de renseigne
ments à ce sujet, bien que cet oiseau soit men-

I t i onné dé jà par les anciens auteurs, et i l faut 
nous en tenir à ce que nous en a appris Ricord 
que Gundlach n'a fai t que confirmer, sans y 

! ajouter rien d'essentiel. 
« La colombi-perdr ix , di t R icord , vit très-re

t i rée dans les forê ts vierges de Cuba. Elle est ex
t r ê m e m e n t d i f f ic i le à observer, soit par suite du 
p rog rès des d é f r i c h e m e n t s , qui diminuent son 
champ d 'act iv i té , soit par suite de la chasse que 
l u i fon t les créoles , q u i , pour se procurer sa 
chair dé l ica te et d 'un pr ix assez élevé sur les 
m a r c h é s , ne laissent perdre aucune occasion de 
la t i rer . » 

On rencontre les colombi-perdrix en assez 
grande q u a n t i t é , dans certaines saisons, sur les 
pois suc rés [pois goulus?] dont elles vident les 
cosses. 

Celles que vi t Audubon se trouvaient au voisi
nage de l'eau ; elles é ta ien t en train de picoter 
dans le gravier, mais elles s'enfuirent rapidement 
dans le f o u r r é , et m a l g r é des recherches pa
tientes, con t inuées pendant tout un jour, l'il
lustre naturaliste ne put plus les retrouver. 

Gundlach décr i t en quelques mots leur mode. 
de reproduct ion. « Elles construisent, dit-il,leur 
nid au mi l i eu de plantes parasites, dans les fo
rê t s épaisses de haute fu t a i e , dépourvues de 
buissons. » 

Chasse. - « Pour chasser cet oiseau, dit Ricord, 
i i l faut ê t r e sur place de très-grand malin;car, 

dès le lever du so le i l , i l a l'habitude de se per
cher à la cime des arbres les plus élevés et dans 
la direction de l 'orient . La r o s é e , qu i , aux An
tilles, se dépose pendant la nuit en grande abon
dance, mouil le et transperce ses plumes, ce qui 
l 'oblige à se s é c h e r aux premiers rayons du so
lei l . C'est à ce moment qu'on peut se mettre en 
chasse, mais i l faut le faire sans éveiller son 
attention. Son ouïe est d'une finesse extraordi
naire, et au moindre brui t i l en recherche la 
cause ; aperçoi l - i l le chasseur, i l s'enfuit et dis
para î t comme un écla i r . Un peu plus tard, on le 
rencontre dans les bas fou r r é s de la forêt, perché 
sur les branches les plus feui l lues , qui lui four
nissent un refuge contre la chaleur du jour;ilse 
lient alors de p r é f é r e n c e au voisinage des cours 
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d 'eau, où i l peut t rouver de quo i apaiser sa 
soif. A ce moment , i l semble moins c r a i n t i f , 
soit q u ' i l se croie là plus en s û r e t é , soit qu'ac
cab lé par la chaleur, i l ait perdu de sa v ivac i t é . 
Mais si , d 'un c ô t é , i l est plus facile à approcher 
au moment de m i d i , d 'un autre, i l est f o r t d i f f i 
cile de prof i ter de cet avantage; la chaleur d u 
jour impressionne et accable le chasseur au 
moins autant que son g i b i e r . » 

C a p t i v i t é . — A Cuba, on doi t capturer et gar
der en cage beaucoup de co lombi -pe rd r ix cyano-
cépha les , car, depuis un certain nombre d ' a n n é e s , 
on en a m è n e en Europe u n t r è s - g r a n d nombre , et 
on les vend à bas pr ix . Le Ja rd in zoologique de 
Hambourg en a possédé plusieurs, mais jamais 
elles n'y ont vécu longtemps, probablement faute 
de place, convenable. Ces oiseaux fon t une i m 

pression toute p a r t i c u l i è r e ; leurs allures sont 
aussi s i n g u l i è r e s , en effet, que leur p lumage . 
Ceux q u e j ' a i eus ne m ' o n t cependant pas c a u s é 
une bien grande sat isfact ion. I ls restaient l o n g 
temps à la m ê m e place, s i lencieux, les p lumes 
h é r i s s é e s ; ils é t a i e n t constamment à ter re , salis
saient leur plumage et n é g l i g e a i e n t les soins de 
p r o p r e t é , si ordinaires aux autres pigeons. Je 
ne me rappelle pas avoir entendu leur voix ; 
p e u t - ê t r e nel 'a i - jepas d i s t i n g u é e , car je dois d i re 
qu' i ls se t rouvaient dans une vo l iè re q u i renfe r 
mai t beaucoup d'autres pigeons. Ils semblent ne 
pas pouvoir supporter les variations a t m o s p h é 
r iques de notre c l i m a t ; u n j o u r d ' é t é un peu 
fra is , les impressionnai t d é s a g r é a b l e m e n t ; la 
pluie les rendait malades. 

L E S P H A P 1 D E S — PHAPES. 

Die Spiegeltauben. 

L'Océan ie est la patrie de plusieurs e spèces 
de pigeons, qui paraissent de s t i né s à jouer u n 
rôle impor tant dans nos vo l i è res , et q u i se dis
t inguent par la b e a u t é de leur plumage, la g râce 
de leurs allures ; de plus, ils se reproduisent 
fac i lement , ce q u i fai t e s p é r e r qu ' i ls pourront 
devenir des oiseaux domestiques. Partout, on 
essaye de les acclimater et l 'on a d'autant plus 
de raison de se l ivrer à ces tentatives, que la 
chair de certains d'entre eux, d ' ap rè s l'avis una
nime de tous les voyageurs, est des plus dé l i 
cates. Us m é r i t e n t donc de nous a r r ê t e r que l 
ques instants. 

C a r a c t è r e s . —Les p h a p i d é s d i f f è ren t de ceux 
d'entre les pigeons q u i ont comme eux des 
habitudes presque exclusivement terrestres, par 
la b r i ève té de leurs tarses et la longueur de leurs 
doigts. Ils sont assez grands et vigoureusement 
c o n f o r m é s ; ils ont le bec f o r t ; les ailes longues 
et pointues; la queue plus ou moins longue et 
f o r m é e de quatorze ou seize rectrices ; un p l u 
mage b i g a r r é , et les couvertures des ailes à 
éc la t m é t a l l i q u e . 

LES OCYPHAPS — OCYPHAPS. 

Caractères. — Les ocyphaps ont le corps 
é l a n c é , les ailes longues e i pointues, la queue ! 
longue, conique, é t a g é e ; le bec court , à pointe 
for tement r e c o u r b é e ; les pattes courtes ; le 
doigt m é d i a n aussi long que le tarse. 

L'OCYPHAPS HUPPÉ — OCYPHAPS LOPHOTES. 

Die Schopftaube, the crested Pigeon. 

Caractères. — L'ocyphapS huppé (fig. 75), 
la plus belle e spèce de la f ami l l e , a la t ê t e , la 
face et le ventre gris ; les plumes de l ' occ ipu t , 
p r o l o n g é e s en forme de huppe et noi res ; le dos 
b r u n - o l i v â t r e c la i r ; les cô t é s du cou d 'un rose 
œ i l l e t ; les grandes couvertures de l 'aile d 'un vert-
de-bronze br i l l an t , b o r d é e s de b lanc ; les r é m i g e s 
brunes, parcourues par une l igne é t r o i t e d'un 
blanc passant au b r u n â t r e , plusieurs d'entre elles 
blanches vers la pointe ; les rectrices m é d i a n e s 
d 'un b r u n terreux, les autres d 'un b r u n f o n c é , 
avec les barbes externes d 'un vert b r i l l a n t et à 
pointe blanche; l 'œil jaune-orange; le bec b r u n -
ol ivâ t re foncé à la base, noir à la pointe ; les pattes 
r o u g e - œ i l l e t . Cet oiseau a 37 cent, de long ; la 
longueur de l 'a i le , ainsi que celle de la queue, 
est de d7 cent. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e — « L ' é l é g a n c e 
de son por t , la p r é s e n c e d e l à huppe, tou t con
cour t , d i t Gould , à faire de cette e s p è c e un des 
plus beaux oiseaux de l 'Aus t ra l ie . Il est c o m m u n 
dans les plaines de la va l lée de W e l l i n g t o n <>t 
au voisinage de Morumbidsch i ; i l semble recher
cher les m a r é c a g e s , et sa p r é s e n c e est u n signe 
que la c o n t r é e est r iche en eau. L ' e n d r o i t le 
plus p rès de la cô te où je le rencont ra i , f u t les 
bords du Murray . I l y est assez c o m m u n ; m a i s 
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i l habite surtout en grande q u a n t i t é les plaines, 
en a r r i è r e de la baie de Morelon, et les rives du 
Namoi . Souvent i l se r é u n i t à ses semblables, 
et forme de grandes bandes. Lorsque celles-ci, 
pendant la s éche re s se , arrivent aux bords des 
lacs ou des r iv ières , elles s 'é tabl issent sur cer
tains arbres ou sur certains buissons. Ces o i 
seaux s'y tiennent ser rés les uns contre les au
tres. Tous s'envolent à la fois pour se diriger 
vers l 'eau. En volant, ils sont si r a p p r o c h é s , qu'on 
peut en tuer une douzaine d'un seul coup de 
fus i l . Leur vol est e x t r ê m e m e n t rapide; ils s 'é
lèvent en battant des ailes avec p réc ip i t a t i on , 
puis ils continuent leur course a é r i e n n e , sans 
p a r a î t r e agiter les ailes. A u moment de prendre 
leur essor, ils lèvent la queue et rentrent la tête 
entre les épau le s . 

« Le 23 septembre, je trouvai un n id d'ocyphas 
h u p p é ; i l é ta i t sur un petit arbre, dans la 
grande plaine p rès de Gundermein, aux bords 
du Namoi . Ce nid ressemblait à celui des autres 
pigeons, et renfermait deux œufs blancs, que 
la femelle é ta i t en train de couver. » 

C a p t i v i t é . — Gould di t que l'ocyphas h u p p é 
est d i f f ic i le à observer, par cela m ê m e qu ' i l ha
bite l ' i n t é r i eu r des terres ; mais i l parle d ' i l y a 

trente ans. Depuis ce temps, on a souvent vu ce 
bel oiseau en Europe, et aujourd'hui i l figure 
dans tous nos jardins zoologiques. I l ne réclame 
que les soins les plus simples, et se reproduit 
facilement. I l v i t en paix avec les autres pi
geons, et se montre ind i f fé ren t pour les oiseaux 
plus petits que l u i . On peut le recommander 
aux amateurs d'oiseaux exotiques. 

LES PHAPS — PHAPS. 

Die Schillertauben. 

Caractères. — Les phaps sont lourds ; ils ont 
les ailes longues, a i g u ë s , les deuxième et troi
s i ème r é m i g e s é t a n t les plus longues; la queue 
courte ; le bec à peu p rès de la longueur de la 
tè te ; les tarses forts, plus courts que le doigt mé
dian. 

LE PHAPS LUMACIIELLE — l'IIJI'S CIULOOPTS^ 

Die Bronze flûgeltaube, the Bronzwing-Pi^011, 

Caractère». — Cette espèce (fig. 76),quel'on a 

aussi n o m m é e pigeon bronzé, a le dos brun; locfl* 
put b r u n f o n c é ; la face i n f é r i e u r e du corps rouge 
vineux, t i rant sur le gris au ventre; la partie an* 
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t é r i e u r e de la t ê t e , une bande au-dessous de 
l 'œi l , une autre à la gorge, d 'un blanc j a u n â t r e ; 
les côtés du cou gris ; les couvertures de l 'aile 
semées de taches a l longées d 'un b r o n z e - c u i v r é , à 
écla ts m é t a l l i q u e s ; deux ou trois r é m i g e s secon
daires m a r q u é e s de taches vertes, bril lantes ; 
les couvertures m é d i a n e s de la queue brunes, 
les autres gris foncé ; l 'œi l d 'un brun r o u g e â t r e 
foncé ; le bec n o i r â t r e ; les pattes rouge-carmin. 
La femelle n'a pas le f ron t gris ; sa teinte g é 
né ra l e est plus grise, et les taches des ailes sont 
plus petites que chez le m â l e . Cet oiseau a 36 
cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile est de 20 
cent., celle de la queue de 14. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —- Cette espèce 
est un des premiers oiseaux de la Nouvelle-
Hollande qu i aient f i gu ré dans les collections; 
i l est donc connu depuis longtemps. 11 se trouve 
dans toute l ' é t e n d u e du continent australien, 
seulement i l n'est que de passage dans certaines 
c o n t r é e s . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le phaps 
lumachelle se tient surtout dans les plaines 
arides, couvertes de buissons ou de b r u y è r e s . 
« Quand i l arr ive, d i t le vie i l habitant des bois' 
on le trouve au m i l i e u des f o u g è r e s , des buis
sons, sous les arbres, aussi bien qu'au mi l i eu du 

BREUM. 

feuillage ; quand la saison avance, i l se rend 
dans les b r u y è r e s , où i l demeure j o u r et n u i t ; 
lorsque les chardons ont f l e u r i , on peut ê t r e 
s û r de trouver un de ces oiseaux sur chaque 
touffe, et lorsque les graines des watt les sont 
m û r e s , on le rencontre toujours au pied de ces 
arbres. » 

Gould d i t que le lumachel le est l o u r d , mais i l 
ajoute q u ' i l peut en t r è s - p e u de temps pa rcour i r 
d'une traite u n grand espace. « Avan t le lever 
du soleil , on le voi t traverser rap idement la 
plaine, se di r igeant vers les ravins où i l va s'a
breuver. Quand on c o n n a î t ses habitudes, on 
peut, d ' a p r è s ses allures, savoir si l 'on est p r è s 
de l 'eau, m ê m e dans les endroits les plus arides, 
ces pigeons volant tou jour s d u cô té o ù ils vont 
s'abreuver. Quand i l a fa i t de fortes pluies, que 
les fleuves et les é t a n g s sont g o n f l é s , ils changent 
d'allures; alors, ils n 'ont plus besoin de s'exposer 
au danger pour apaiser leur soif. La n u i t et le 
ma t in on entend leur roucoulement , f o r t et bas, i 

| qui ressemble un peu au mugissement l o in t a in : 

d'une vache. » 

La saison des amours c o ï n c i d e avec notre au 
tomne, c ' e s t - à - d i r e avec le pr in temps de l 'Aus
tralie . La p r e m i è r e c o u v é e a l i eu au mois d ' a o û t 
la d e r n i è r e , quelquefois au commencement d é 

I V - 346 
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février , à ce qu'assure le viei l habitant des bois. 
Le nid est ordinairement établi sur une branche 
horizontale d 'un arbre à gomme ou d'un an-
gephora, t rès-peu au-dessus du sol, et le plus 
près possible de l'eau. I l diffère peu du n id des 
autres pigeons, et ses œuf s ont à peu près la 
grosseur de ceux des espèces de m ê m e tai l le . 
Les deux parents couvent alternativement. A la 
fin de janvier, les jeunes se r éun i s sen t en grandes 
bandes, qui parcourent la c o n t r é e et fournissent 
aux chasseurs un gibier abondant. 

Pendant la longue sécheresse de l 'hiver de 
1839-1840, Gould se trouvait au B r é s i l ; au dire 
des i nd igènes , i l n'y avait d'eau que dans une 
citerne naturelle, c reusée dans le roc et remplie 
par les pluies de plusieurs mois ; elle étai t tout 
a u p r è s de la tente de Gould. Tous les oiseaux 
des environs, les insectivores excep tés , s'y ren
daient. Les perroquets et les autres oiseaux ve
naient se poser au bord de la citerne, y apai
saient leur soif, sans s ' inquié te r de la p ré sence 
du naturaliste. Les phaps lumachelles n'y ap
paraissaient presque jamais de j o u r ; ils arrivaient 
après le coucher du soleil, un à un ou par paires. 
Ils c o m m e n ç a i e n t par se poser à terre, y res
taient immobiles quelque temps, se glissaient 
prudemment vers la citerne, puis s'envolaient 
vers l 'endroit où ils passaient la nui t . 

Chasse. — Le viei l habitant des bois dit en 
avoir souvent t u é , dans sa soi rée , hu i t ou dix, 
qu i venaient ainsi s'abreuver. Le lever de l 'étoile 
du soir est pour le chasseur le signal de se rendre 
à l 'af fût . 

Tous les voyageurs qui parlent par expér ience 
personnelle, vantent la dél icatesse de la chair 
du phaps lumachelle. L'oiseau figure sur la table 
du gouverneur, et fa i t aussi les frais des repas 
des sauvages de Uintér ieur . Après la saison des 
amours, on fai t à ces pigeons de grandes chasses, 
et parfois un chasseur en tue, dans sa j o u r n é e , 
une trentaine de paires. 

C a p t i v i t é . — Actuellement, on peut voir le 
phaps lumachelle dans tous les jardins zoolo
giques. On le tient souvent en capt ivi té à la Nou
velle-Hollande, et on en a m è n e beaucoup en Eu 
rope. Lorsqu'on en prend bien soin, l 'espèce se 
reprodui t en volière. Dans ces de rn i è r e s années , 
on en a élevé un grand nombre en Angleterre et 
enRelgique,e ton peut espére r que l 'on réuss i r a 
à en faire un oiseau domestique. 

L E S G É O P H A P S — GEOPBAPS. 

Die Wachteltauben, the Quail-Pigeons. 

Caractères. — Les géophaps ou colombi-cailks 
comme quelques auteurs les ont nommés, sont 
carac té r i sés par leur bec court et solide, leurs 
ailes courtes et arrondies, leurs tarses assez 
élevés, leur œil e n t o u r é d 'un cercle nu. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les géophaps 
sont propres à la Nouvelle-Hollande. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Plus que tous 
les autres pigeons de l 'Australie, les géophaps 
ont des habitudes terrestres. C'est à terre même' 
qu'ils pondent leurs œ u f s . 

LE GÉOPHAPS ÉCRIT — GEOPHAPS SCRIPTA, 

Die Buchstabentaube. 

Caractères. — Le géophaps écrit a le dos et 
i la poitr ine brun clair , le reste de la partie infé-
i rieure du corps d 'un gris cendré ; les flancs 
, blancs; les plumes du ventre d'un brun jaunejles 

r émiges et les sus-alaires bordées d'un liséré clair; 
les barbes externes de la plupart des grandes sus-
alaires m a r q u é e s d'une tache pourpre verdâtre, 
à écla t mé ta l l i que , et en tou rée d'un liséré plus 
foncé ; la gorge, une ligne large allant de l'œil 
à la mandibule i n f é r i e u r e , et une tache sur les 
côtés du cou d'un blanc de neige; sur le fond 
clair du plumage, se d é t a c h e n t des lignes noires, 
ressemblant à des ca rac t è re s d'imprimerie;l'œil 
b run foncé , e n t o u r é d'un cercle gris bleuâtre; le 
bec noir ; les pattes rouge-vineux pourpre. Cet 

j oiseau a 33 cent, de long ; la longueur de l'aile 
est de U> cent., celle de la queue de 11. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould vit 
pour la p r e m i è r e fois ce géophaps dans la 
plaine de L ive rpoo l ; i l le trouva en nombre 
d'autant plus grand qu ' i l se rapprochait davan
tage du Namoi. D'autres voyageurs lui apprirent 
qu ' i l étai t é g a l e m e n t commun entre le fleuve de 
Murray et la côte sud de l 'Australie. I l ne l'a vu 
figurer dans aucune collection d'oiseaux faite 
dans le nord ou dans l'ouest de ce continent. 
L 'espèce semble donc propre à l'est et au sud de 
l 'Australie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « Cette es
pèce , di t Gould, in té resse autant l'ornithologiste 
que le gourmet ; elle est le type d'un groupe de 
pigeons t r è s - c u r i e u x , et sa chair est un mets 
t rès -dé l ica t . C'est un des meilleurs oiseaux f e 

j 'a ie m a n g é s pendant mon sé jour en Australie;'' 
I ne le cède m ê m e , sous ce rapport, à aucun autre 
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oiseau. Comme chez la leucosarcie pie, les mus
cles pectoraux sont, chez l u i , blancs, succulents, 
savoureux. I l est malheureux qu 'un parei l gibier 
ne se trouve que dans l ' i n t é r i eu r , et soit par con
s é q u e n t d i f f i c i l e à avoir. 11 of f re d'autant plus 
d'attraits pour le chasseur, qu ' i l ressemble beau
coup aux g? l l inacés . 

« J'ai g é n é r a l e m e n t r e n c o n t r é ces oiseaux par 
paires, ou par petites bandes de quatre à six 
individus . Quand on les approche, ils fu ien t en 
courant avec une grande r a p i d i t é , et se rasent à 
terre. Quand ils se lèvent , ils volent avec une t rès -
grande vitesse, et en produisant avec leurs ailes 
un for t bruissement. G é n é r a l e m e n t , ils se r é fu 
gient vers quelque autre endroi t de la plaine; 
souvent aussi, ils se penchent sur quelque-
branche horizontale, s'y tapissent, et s'y cachent 
si bien qu 'on a peine à les apercevoir. » 

La femelle pond ses deux œuf s sur le sol n u ; 
on ne trouve pas trace de n i d . Les jeunes courent 
et volent quand ils ont à peine la grosseur d'une 
caille. Gould en tua un , ne sachant quel oiseau 
i l avait devant l u i . 

Je n"ai vu le g é o p h a p s éc r i t dans aucun des 
jardins zoologiques que j ' a i vis i tés , et je ne le 
trouve m e n t i o n n é dans aucun catalogue. 

LES LEUCOSARCIES — LEUCOSARCIA. 

Die Weissfle isch tauben. 

Caractères. — Sous le nom générique de leu
cosarcie ou pigeons à chair blanche, Gould com
prend des espèces dont le corps est r a m a s s é et 
vigoureux, le bec a l longé et cy l indr ique , les tar
ses élevés, les ailes courtes, c o n c h o ï d e s , la 
queue de moyenne longueur et arrondie. 

LA LEUCOSARCIE PIE — LEUC OSA11CIA PICATA. 

Die Wonga-Wonga, die Elstertaube, 
the Wonga-Wonga Pigeon. 

Caractères.—La leucosarcie pie,le wonga won 
ga des i nd igènes , a le dos roux; le ventre, le devant 
de la t ê te et la gorge blancs ; les cô t é s de la t ê t e 
gris c l a i r ; la ligne naso-oculaire, une tache 
triangulaire à la gorge, deux larges bandes pec
torales noires ; les plumes des flancs m a r q u é e s 
de taches triangulaires foncées , à écla t m é t a l 
l i q u e ; les r é m i g e s brunes, les rectrices l a té ra les 
blanches à leur pointe; les tectrices i n f é r i eu re s 
de la queue d 'un b run f o n c é , à pointe plus claire-
l 'œil b run f o n c é ; le bec noir-pourpre, les pattes 
rouge-œi l le t . Cet oiseau a M cent, de long- la 

longueur de l 'aile est de 21 cent. , celle de la 
queue de 16. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C e t Oiseau, 
d i t Gould , m é r i t e de fixer not re a t t en t ion . I l est 
for t beau, et sa chai r est un des mets les plus 
dé l i c i eux . C Jest le plus grand de tous les pigeons 
d 'Austral ie ; le g é o p h a p s éc r i t seul l ' éga l e pour 
ce qui est du bon g o û t de la chai r . I l est f o r t 
regrettable q u ' u n oi teau aussi excellent ne 
soit pas r é p a n d u sur toute la surface du pays. 
On le chercherait en vain dans les plaines et 
sur ies collines d é c o u v e r t e s ; i l n 'habite que les 
buissons, le long de la c ô t e . Ses tarses é l e 
vés ind iquent q u ' i l v i t sur le sol : i l s'y t ient , 
en effet, tou jours c a c h é dans les f o u r r é s les 
plus s e r r é s , s'exposant rarement aux rayons 
du soleil . Pendant que je parcourais les f o r ê t s , 
je fus souvent surpris par le b r u i t que faisaient 
des wongas wongas en s ' é l evan t comme les f a i 
sans. Leur vol n'est pas de longue d u r é e ; l'oiseau 
ne vole que pour é c h a p p e r à u n danger pressant, 
ou pour se porer sur quelque branche. Pendant 
mon s é j o u r à l ' i l l awa r r a , j ' eus de nombreuses 
occasions de l'observer, et j ' e n tua i le plus pos
sible pour a m é l i o r e r ma cuisine. » 

C a p t i v i t é . — On vo i t maintenant assez sou
vent des leucosarcies vivantes en Europe. Elles 
supportent bien la t e m p é r a t u r e de nos cl imats et 
se contentent de grains. E n Angle ter re , l ' e s p è c e 
s'est plusieurs fois reprodui te d é j à . 

LES NICOBARS — CALOENAS. 

Die Màhnentauben, die Kragentauben, 
the Nicobar-Pigeons. 

Caractères. — Ce genre, que Ch. Bonaparte a 
é levé au rang de fami l l e sous le n o m de calcena-
didœ, est c a r a c t é r i s é par des formes trapues-
un bec f o r t , recouvert à la base d 'une é m i n e n c é 
charnue, mol le , s p h é r i q u e ; des pattes fortes, con
f o r m é e s comme celles des g a l l i n a c é s ; des tarses 
hauts; des doigts cour ts ; des ailes, au repos, plus 
longues que la queue, sur-obtuses, les t r o i s i è m e 
et q u a t r i è m e r é m i g e s é t a n t les plus longues-
une queue arrondie, f o r m é e de douze pennes l a r 
ges; un plumage abondant. 

LE NICOBAR A CAMAIL - CALOENAS NICOBAR1CA. 

Die Mâhnentaube, the Nicobar-Pigeon. 

Caractères. — Cette espèce {fig. 77), l'une des 
plusbelles del 'ordredes gyrateurs, aies p lumesdu 
cou t r è s - l o n g u e s et f o r m a n t une sorte de camai l ; 
la tete, le cou, tout le ventre, les r é m i g e s d 'un 
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Fig. 17. Le Nicobar à camail 

noir vert, les plumes du ventre é t an t bo rdées de 
bleu barbeau ; les longues plumes du cou, celles 
du dos, du croupion,les couvertures s u p é r i e u r e s 
des ailes vert-d'herbe, à écla t m é t a l l i q u e ; les 
courtes plumes du cou couleur-d 'or ; la queue 
blanche ; l 'œil brun-rouge clair ; le bec noir ; les 
pattes d 'un r o u g e â t r e pourpre. Cet oiseau a 39 
cent, de long et 80 cent, d'envergure; la lon
gueur de l 'aile est de 26 cent., celle de la queue 
de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Depuis les îles 
Nicobar j u s q u ' à la Nouvelle Guinée et jusqu'aux 
Philippines, on rencontre le nicobar à camail 
dans toutes les î les , surtout dans les petits î lots 
dése r t s , qu'ils soient isolés au mi l i eu de la mer, 
ou à p r o x i m i t é de continents. 

H œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Cet oiseau 
vi t presque exclusivement à terre; i l para î t voler 
lourdement, mais cependant i l est capable de 
parcourir , sans se fa t iguer , des centaines de 
k i l omè t r e s , et son aire de dispersion s 'é tend 
ainsi sur une surface de plus de 4000 milles 
anglais. 

« Je sais positivement, di t "Wallace, qu'on a 
lué des nicobars en pleine mer ; ils se dirigeaient 
vers une petite île s i tuée à cent milles de la 
Nouve l l e -Gu inée . Ce fait peut servir à expliquer 
leur dispersion. » 

Ces oiseaux semblent p ré fé re r les petits ilôts 
qui entourent une île plus considérable; peut-
ê t re s'y t rouvent - i l s mieux à l'abri des atta
ques des carnassiers. Partout où ils vivent, ils 
sont rares; du moins, ne se montrent-ils jamais 
en grandes troupes. D ' ap rès les récits des voya
geurs, le nicobar à camail vit à terre, courtavec 
une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é , se nourrit de grains 
de diverses espèces , et mange de petits animaux. 
I l niche à terre, comme la perdrix. 

C a p t i v i t é . — Les colons européens tiennent 
souvent des nicobars en c a p t i v i t é ; de nos jours, 
cependant, on n'en voit pas beaucoup en Europe. 
I I en étai t autrement, paraî t- i l , i l y a une soixan
taine d ' a n n é e s ; Le Vai l lant dit avoir vu dans 
la vol ière d 'un Hollandais, du nom de Hames* ; 
hoff, seize individus de cette espèce, et i l décrit 
leur genre de vie en capt iv i té . A u premier as
pect, voyant ces oiseaux cour i r vivement, il de
manda à leur p r o p r i é t a i r e quelles étaient ces 
belles poules, et i l f u t t r è s - s u r p r i s , lorsqu'on lui 
apprit q u ' i l avait un pigeon sous les yeux. Hames-
hoff l u i di t q u ' i l avait ces oiseaux depuis de» 
et trois ans. Us é t a i e n t toujours à terre et se 
nourrissaient de graines de toute espèce, sans 
d é d a i g n e r pour cela les insectes. Comme \® 
poules, ils passaient la nu i t sur quelque pef* 
choir peu élevé. 11 f u t d i f f ic i le de leur fairesuo-
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porter le p remier h ive r ; mais i ls r é s i s t è r e n t , et 
dès lors i l suf f i t pour les ma in t en i r en s a n t é de 
les p r o t é g e r contre le f r o i d des nui ts et sur tout 
contre l ' h u m i d i t é . Les femelles que p o s s é d a i t 
Hameshoff, semblaient plus amoureuses que les 
m â l e s ; leurs œ u f s ressemblaient à ceux des 
poules de petite tai l le . I ls n ' é t a i e n t probable
ment pas f é c o n d é s , car Hameshoff ne pu t obte
n i r de jeunes. Le Vai l lan t c ro i t qu 'un c l ima t 

comme celui du m i d i de la France conv iendra i t 
par fa i tement aux nicobars, et qu ' i l s se r ep ro 
dui ra ient probablement . 

Le Ja rd in zoologique de H a m b o u r g a l o n g 
temps p o s s é d é quelques-uns de ces superbes o i 
seaux, et j ' a i pu me convaincre de l ' exac t i tude 
des faits a v a n c é s par Le Vai l l an t . Plusieurs fo i s 
ces oiseaux se sont reprodui ts au Ja rd in zoolo
gique de Londres . 

L E S G O U R I D É S — GOUIUE. 

Die Kronentauben, the crowned Pigeons. 

C a r a c t è r e s . — Les g o u r i d é s , suivant Bona
parte, doivent former une fami l l e ; suivant d'au
tres ornithologistes, ils ne composent qu'une 
sous-famil le . Ce sont les plus grands de tous 
les pigeons, leur tai l le éga le celle de nos p o u 
les. Ils sont essentiellement c a r a c t é r i s é s par 
la p r é s e n c e , sur la t ê t e , d'une huppe superbe, 
f o r m é e de plumes soyeuses d i sposées en éven
t a i l , huppe qu'i ls peuvent relever ou abaisser 
à vo lon té , et par une queue c o m p o s é e de seize 
rectrices. 

Cette fami l le repose sur u n genre unique. 

LES GOURAS — GOURA. 

Die Kronentauben. 

Caractères. — Les gouras, indépendamment 
des attributs de la f ami l l e , p r é s e n t e n t encore les 
ca rac t è r e s suivants : ils ont un corps l ou rd ; des 
ailes assez longues, arrondies, sur-obtuses, les 
q u a t r i è m e , c i n q u i è m e , s ix i ème et s e p t i è m e r é 
miges é tan t les plus longues; la queue longue et 
ar rondie ; le bec aussi long que la m o i t i é de la 
t ê le ; des tarses longs ; des doigts courts ; le p l u 
mage mou et s e r r é . 

Ce genre ne renferme que deux espèces . 

LE GOURA COURONNE' — GOURA CORON AT A. 

Die Kronentaube, the crowned Pigeon. 

Caractères. — Le goura couronné est bleu-
ardoise; i l a les é p a u l e s r o u x - c h â t a i n ; le m i l i e u 
de l 'aile r ayé de blanc ; les rectrices c o u p é e s par 
une bande d 'un gris c e n d r é p r è s de l ' ex t r émi t é ; 
les plumes de la huppe e n t i è r e m e n t d é p o u r v u e s 
de barbes; 1 œi l rouge-vermil lon ; les pattes cou
leur de chair . L ' e s p è c e a 75 cent, de l o n g ; la 
longueur de l 'aile est de 40 cent. ; celle dé la 
queue de 28. 

LE GOURA DE VICTORIA — GOURA VICTORIJP' 

Die Fàchertaube, the Fan-Pigeon. 

Caractères. — Chez le goura de Victoria (fig. 
78), l eb leu a r d o i s é est, comme chez le p r é c é d e n t , 
la couleur dominan te ; mais i l d i f f è r e de ce lu i - c i 
par son ventre r o u x - c h â t a i n ; par la bande trans
versale de l 'aile q u i est gris-bleu au l i eu d ' ê t r e 
b lanche; p a r l a bande te rmina le b l a n c h â t r e de 
la queue; par les plumes de la huppe q u i sont 
munies à leur e x t r é m i t é de barbes f o r m a n t 
comme un peti t t r iangle . L 'œi l et les pattes on t 
à peu p r è s les m ê m e s teintes que chez le goura 
c o u r o n n é . Ses dimensions sont un peu plus 
fortes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gOUra de 
Vic tor ia est propre à la N o u v e l l e - G u i n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C'est en 
1699, que Dampier , à ce que rapporte Wal lace , 
signala le premier les gouras c o u r o n n é s ; plus 
tard , on en i m p o r t a beaucoup aux Indes o r i e n 
tales et dans les î les de la Sonde, o ù ils f u r e n t 
tenus dans des basses-cours. On en amena en 
Hollande, où ils faisaient l 'o rnement des col lec
tions des riches amateurs. Cependant, j u s q u ' à 
ces derniers temps, nous ne savions r ien de leurs 
m œ u r s en l i b e r t é : c'est à Rosenberg et Wal lace 
que nous devons le peu que nous en connaissons 
a u j o u r d ' h u i . 

« Le goura c o u r o n n é , d i t le p remier , habi te 
les cô tes de la N o u v e l l e - G u i n é e , les î les de W a i -
g i n , de Salawati et de Misoo l . I l a les habi tudes 
des faisans ; i l erre dans la f o r ê t en petites t r o u 
pes, et se t i en t sur tout à te r re . » — « Dans la 
N o u v e l l e - G u i n é e , é c r i t le second, l'absence de 
carnassiers, la r a r e t é des oiseaux de proie et des 
grands reptiles ont permis à ce bel oiseau de se 
reproduire fac i lement . Je l 'a i souvent vu c o u r i r 
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dans les forê ts ; i l passe en effet presque tout le 
jour à terre, et se nour r i t de f ru i t s t ombés des 
arbres; i l ne vole que quand on l 'effraye, et pour 
aller se percher sur quelque basse branche, où 
i l dort aussi. » 

« Le goura c o u r o n n é , continue Rosenberg, 
n'est pas diff ici le à t i rer . Dans notre voyage sur 
le fleuve K a ru fa, sur la côte occidentale de la 
Nouvel le -Guinée , nous t u â m e s , de notre canot, 
une femelle sur son n id . Ce nid é ta i t fai t de 
branches g ross iè rement en t re lacées ; i l ne ren
fermait qu'un petit, nouvellement éclos . 

« A Dora, le goura cou ronné s'appelle mam-
bruck; sur la côte sud-ouest, titi. On en i m 
porte beaucoup de vivants à Amboine, à Randa, 
à Java, et de là en Europe; c'est ce qui avait fai t 
croire que cet oiseau étai t originaire de ces 
îles. Le goura de Vic tor ia est plus rare; i l habite 
surtout le sud de la Nouvel le-Guinée. » 

C a p t i v i t é . — A u j o u r d ' h u i encore, c'est sur
tout en Hollande que l 'on voit des gouras cou
r o n n é s captifs. Voic i ce que me communique 
sur leur compte mon col lègue du Jardin zoolo
gique de Rotterdam, M . Mart in . « Les deux gou
ras cou ronnés que nous possédons , furent ache
tés i c i par un amateur, le 24 j u i l l e t 1864 ; nous 
ne savons pas depuis combien de temps dé jà ils 
é ta ien t en Hollande. Ils se contentent d'une nour
r i ture t r è s - s i m p l e : m a ï s , pain rassis, salade 
f r a î c h e . L 'hiver ne leur est pas trop fatal. Ils 
sont dans une cage en plein a i r ; quand les froids 
arrivent, on ferme la cage avec des vitres, et 
quand la nu i t est froide, en la recouvre en outre 
d'une toile à voile. Comme le soleil peut y a r r i 
ver, on ne la chauffe pas ar t i f ic iel lement; j ' a i 
d'ailleurs vu nos pigeons encore fo r t gais et t r ès -
actifs par un f ro id de plus de 36° Fahrenheit. 

« Ces gouras semblent ê t re h a b i t u é s à leurs 
gardiens : toujours est-il qu'i ls remarquent un 
changement dans les vê t emen t s . Confian ts d 'ordi
naire, ils ont peur quand i l s'approche autre
ment vêtu qu ' à l 'ordinaire. Ils n'aiment pas le 
b ru i t . » 

Les observations de Mi tche l l d é m o n t r e n t que 
ces oiseaux peuvent se reproduire en Europe. 
« Les gouras, d i t - i l , é ta ien t r é d u i t s , au Jardin 
zoologique, à deux : un goura c o u r o n n é mâ le , 
un goura de Vic tor ia femelle. Je les fis mettre 
ensemble dans une volière. Au commencement 
de j u i n , ils s ' é ta ien t accoup lé s ; deux mois a p r è s , 

ils se mirent à construire leur nid. Dans la vo-
l ière se trouvait une forte branche d'arbre, éle
vée d'environ six pieds, et qui leur servait de 
perchoir. C'est à son ex t r émi té qu'ils \r rtèrenl 
des bûche t t e s , des rameaux, et s'efforcèrent 
mais en vain, de faire un n id sur cette surface 
insuffisante. Un gardien attentif y cloua une 
corbeille, et à partir de ce moment, les oiseau* 
se mirent à construire avec ardeur, le mâle ap
portant les m a t é r i a u x , la femelle les disposant. 
Le 15 aoû t , le travail était achevé ; le même 
jour , t r è s - p r o b a b l e m e n t , un œuf fut pondu. Les 
deux parents le couvè ren t avec ardeur, sans 
l'abandonner un instant, sans se laisser dé
ranger par la foule de visiteurs du jardin, qui 
passaient à quelques pieds d'eux ; le gardien lui-
m ê m e ne put apercevoir l 'œuf qu'une fois, au 
moment où les deux oiseaux se relayaient. Le 
13 septembre, le jeune sortit de l'œuf; les 
parents c o n t i n u è r e n t à le soigner, à le réchauf
fer, à le nour r i r . Mais le 17 on le trouva mort 
dans le n id . Fau t - i l attribuer cette mort à un 
excès de soins ou à un accident ? C'est ce que je 
ne saurais dire. La m è r e continua à rester sur 
le cadavre de son petit , cherchant à le réchauf
fer, semblant ne pouvoir croire à la réalité de sa 
perte. Connaissant tout l ' in térê t qui s'attachait 
à l'existence de cet oiseau, je priai mon ami 
W o l f de le dessiner. 

« Le 24 octobre un autre œuf fut pondu; 
mais i l tomba par terre et se brisa. Les deux 
parents sont en parfaite santé : je puis donc es
pére r que l ' année prochaine ils nicheront de 
nouveau et qu'i ls pourront, élever leurs petits, si 
la saison est plus favorable. » 

Ce souhait de Mitchel l s'est-il accompli?Je 
l ' ignore ; les gouras cou ronnés ont également 
pondu à Rotterdam. « En septembre 1864, con
tinue Mar t in , la femelle pondit un œuf, le couva 
quelques jours, puis l'abandonna. Cet œuf, 
comme Ton s'en assura, n'avait pas été fécondé. 
En 1865, elle ne pondit pas. Au commencement 
du printemps 1866, nous remarquâmes qu'elle 
portait des plumes de tous les côtés ; on lui pré
para une place convenable, et aussitôt elle en 
profita pour y faire son n id . Elle pondit le 21 
mars, un œuf , mais elle ne le couva pas ; cepen
dant elle chassait le m â l e , dès qu ' i l voulait s'ap
procher du n id . Celte fois encore nous n'eûmes 
pas de petits. » 
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L E S D 1 D U N C U L Ï D É S — DIDUNCUL1. 

Die Zahntaube.ii, the tooth-billed Pigeons. 

I l nous reste à parler d 'un pigeon qui a é t é 
pour les naturalistes l 'objet de nombreuses dis
cussions, et qu i d i f fè re de tous les autres par la 
forme s ingu l i è re de son bec. Je d i ra i en passant 
q u ' i l me semble qu'on a a c c o r d é à cette par
t i cu la r i t é une t rop grande valeur : tout au 
moins, peut-on mettre en doute, j u s q u ' à nouvel 
ordre, les c o n s é q u e n c e s qu 'on en a t i r ée s . On a 
voulu , en effet, faire de cet oiseau le parent du 
dronte, le r é u n i r avec l u i dans une m ê m e fa
mi l l e . Mais depuis que j ' a i vu un diduncule 
conservé dans l 'alcool, d iduncule f iguré dans la 
collect ion de M . Godefroy, je suis p e r s u a d é que 
l'oiseau ressemble plus aux autres pigeons 
qu'au dronte, et que c'est à c e u x - l à q u ' i l faut 
le r é u n i r . 

C a r a c t è r e s . — Q u o i q u ' i l en soit, le pigeon 
dont i l est question peut ê t r e à bon d ro i t re
ga rdé comme le type d'une fami l l e c a r a c t é r i s é e 
par un bec t r è s - r o b u s t e , du double plus haut 
que large, t r è s - c o m p r i m é , à mandibule s u p é 
rieure t r ès r e c o u r b é e et se t e rminant par un 
crochet, à mandibule i n f é r i e u r e se relevant à 
son ex t r émi t é vers la s u p é r i e u r e , c o u p é e car
r é m e n t à la pointe, et portant deux é c h a n c r u r e s 
profondes à chacun de ses bords. 

Cette fami l le ne comprend que le genre sui
vant, qui l u i - m ê m e repose sur une e s p è c e u n i 
que. 

LES DIDUNCULES - DIDUNCULUS. 

Die Zahntauben. 

Caractères. — Le genre diduncule, indépen
damment de l ' a t t r ibut qu i distingue la f ami l l e , 
a encore pour c a r a c t è r e s un corps massif; un 
cou assez l o n g ; la. tê te grande; des tarses for ts , 
e n t i è r e m e n t d é g a r n i s de p lumes , plus longs 
que le doigt m é d i a n ; des doigts libres, munis 
d'ongles for ts , un peu aplatis s u p é r i e u r e m e n t , 
concaves i n t é r i e u r e m e n t ; des ailes arrondies \ 
obtuses, à r é m i g e s a c u m i n é e s , les secondaires 
é t an t assez longues pour ê t r e presque au niveau 
des primaires ; une queue f o r m é e de quatorze 
rectrices, de longueur moyenne, l é g è r e m e n t 
arrondie, et recouverte dans les trois quarts de 
son é t e n d u e parles ailes au repos. 

LE DIDUNCULE STRIGIROSTRE — DIDUNCULUS 
STIilGIROSTRIS. 

Die Zahntaube, the tooth-billed Pigeon. 

Le plumage de l'individu que j'ai eu entre 
les mains é t a n t i m b i b é d 'alcool, i l m'a é t é i m 
possible d'en r e c o n n a î t r e la couleur : j e dois 
donc accepter la descript ion de Gould , c o m 
plé tée par Bennet t et Ramsay. 

C a r a c t è r e s . — Le d iduncu le s t r ig i ros t re ou 
à bec de s l r ix , a la t ê t e , le cou, la po i t r ine , le 
ventre d 'un n o i r - v e r t b r i l l an t ; le bas du dos, 
les ailes, la queue, les tectrices i n f é r i e u r e s de 
la queue d 'un beau b r u n - c h â t a i n f o n c é ; les 
r é m i g e s n o i r â t r e s ; l 'œi l b run-no i r , e n t o u r é d 'un 
cercle n u rouge-orange v i f , ainsi que la l igne 
naso-oculaire; le bec rouge-orange, avec la 
pointe d 'un jaune c l a i r ; les pattes rouge v i f ; les 
ongles d 'un blanc j a u n â t r e . Cet oiseau a 34 cent. 
de . long et 66 cent, d ' envergure ; la longueur 
de l 'aile est de 19 cent., celle de la queue de 8. 

U n ind iv idu d é c r i t par Bennett , u n j eune t r è s -
probablement, é ta i t brun-chocolat , t i r a n t sur le 
r o u g e â t r e , avec le dos, les ailes et la queue 
plus f o n c é s que le reste d u corps ; la po i t r ine 
et les couvertures s u p é r i e u r e s des ailes r a y é e s 
en travers de b r u n cla i r . L ' œ i l é t a i t b run - rouge 
f o n c é , le cercle oculaire couleur de chair • le 
bec j a u n â t r e vers les e x t r é m i t é s et rouge-orange 
à la base ; les pattes d 'un rouge-orange v i f 

Le premier d iduncule connu fu t d o n n é par 
lady Harvey à une vente d'objets provenant 
d Austral ie ; Gould le déc r iv i t et le dessina 
dans son ouvrage sur les oiseaux de la Nouvelle-
Hollande. Peale publ ia un second dessin, d ' a p r è s 
un m d i v i d u plus â g é , q u ' i l avait pris l u i - m ê m e 
U n s tard , nous a p p r î m e s quelque chose des 
m œ u r s de cet oiseau, nous c o n n û m e s sa patrie • 
enf in dans les d ix d e r n i è r e s a n n é e s , de nouveaux 
dé ta i l s ont é t é p u b l i é s à ce sujet . 

^ t r i b u t i o n g é o g r a p h i a u e . - Le d iduncu le 
sLngiroslre habite les î les de Samoa; on l 'y trouve 
dans la partie montagneuse et b o i s é e , à une 
certame distance de la c ô t e . A u dire du l ieu 
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goû t qu 'ont les habitants de cette île pour les 
chats. Les chats, é tan t redevenus sauvages, ont 
dévoré ces oiseaux, qu'aucun carnassier n'avait 
poursuivis jusqu'alors. Les ind igènes les ap
pelaient manumea, c 'es t -à-di re oiseaux rouges ; 
ils estimaient beaucoup leur chair, et tous les 
ans, ils faisaient de longues excursions de chasse 
dans les montagnes, dans le seul but de prendre 
des manumeas. 

M w u r s , habi tudes et r é g i m e . — D'après 
Staire, les diduncules, là où ils existent encore, 
vivent par petites troupes, et se tiennent presque 
exclusivement à terre. Walpole di t , i l est vra i , 
n'en avoir vu que sur des arbres, et jamais 
à terre ; i l ajoute cependant avoir r e n c o n t r é des 
places où ces oiseaux devaient avoir g ra t t é le sol. 
Staire assure, par contre, qu'i ls ne cherchent 
leur nourr i ture q u ' à te r re ; que c'est là qu'ils 
pondent et qu'ils couvent; qu'i ls ne se perchent 
que pour dormir . Ils volent comme les autres 
pigoons; mais, au moment où ils se lèvent , ils 
font entendre un b ru i t si for t , que les ind igènes 
en ont fa i t ce dicton : « Faire du b ru i t comme 
un manumea. » Walpole di t qu'ils volent au 
plus d'une forê t à l 'autre ; que, t r è s - r a r e m e n t , 
ils passent dans une île voisine. 

Nous savons t r è s - p e u de chose touchant le 
mode de reproduction de ces oiseaux. Les au
teurs n J ont fa i t , à ce sujet, que rapporter les r é 
cits des naturels. 

Le diduncule, à les en croire, nicherait à 
terre ; les deux parents couveraient alternative
ment, et avec une telle pe r sévé rance , qu'on peut 
les enlever de dessus leurs œ u f s . A u dire de 
Walpole , les jeunes éc lo ra i en t aussi imparfai ts 
que les autres pigeons, et ne se déve loppe ra i en t 
que lentement; ce n'est qu ' à deux ans qu'ils 
auraient le plumage de leurs parents, et à trois 
ans seulement ils seraient c o m p l è t e m e n t adultes. 

C a p t i v i t é . — Le m ê m e auteur raconte que 
les ind igènes des îles Samoa ont souvent des 
diduncules slrigirostres en capt iv i té . Ils en lè 
vent les jeunes dans les nids, ou prennent des 
adultes avec des lacets et des gluaux. Ils les at
tachent par la patte à une longue courroie, tixée 
à un pieu, et e m m è n e n t leurs oiseaux avec eux, 
quand ils é m i g r e n t . 

Dans ces de rn i è r e s a n n é e s , des naturalistes 
eurent enfin l'occasion d'observer des diduncules 
captifs. En 1863, Cennell apprit que le consul 
anglais Wi l l i ams en possédai t un et voulait l 'en
voyer à Sidney. L'oiseau était encore jeune; les 
dents de la mandibule in fé r i eu re n ' é t a i en t pas 
f o r m é e s . 11 étai t t rès-cra in t i f , et encore peu ha

b i tué à la capt iv i té , qu ' i l ne subissait que depuis 
six semaines. Les ind igènes paraissaient très-
surpris de l 'attention qu 'on témoigna i t à cet oi
seau, et surtout des prix élevés qu'on leur m 
offrai t . En j u i n 1863, ce manumea arriva à Sid
ney, et deux jours ap rès Bennett put l'étudier. 
« A u commencement, d i t - i l , i l se montra crain
t i f et sauvage; plus t a r d , i l s'apprivoisa et je 
pus l'observer tout à mon aise, sans que, comme 
autrefois, i l t é m o i g n â t sa crainte par quelques 
cris saccadés . I l se trouvait dans une sorte de 
caisse, munie seulement de barreaux à sa face 
a n t é r i e u r e . I l y courait sur le sol, ou se juchait 
sur un des éche lons les plus bas du perchoir. 
Souvent, i l se cachait dans un coin. Le déran-

| geait-on, i l courait t r è s - r a p i d e m e n t tout autour 
de sa cage, le corps a l longé, la tête penchée, 
presque comme font les poules. I l est faux 
q u ' i l ne boive jamais d'eau. I l a un aspect stu-
pide; et sauf son bec, r ien chez l u i n'attire par
t i c u l i è r e m e n t l 'a t tention. Son c r i est saccadé et 
peut s'exprimer par kou, kou, kou; on le nourrit 
de riz cuit , de graines et de pommes de terre. » 

Un autre manumea plus âgé , que Bennett 
acheta plus t a r d , é ta i t t r è s - p r i v é , i l prenait ses 
repas en p ré sence du naturaliste; i l mangeait de 
grands morceaux d'ignames cuites, broyait les 
graines, comme le font les perroquets; dépeçait 
des morceaux de pain avec son bec après les 
avoir assujettis entre ses pattes. I l ne mangeait 
que le j o u r , mais pas en présence d'étrangers. 
Bien que son bec soit t rès-solide, le manumea 
ne s'en sert pas comme d'une arme offensive; 
jamais, du moins, les diduncules de Bennett ne 
c h e r c h è r e n t à mordre la main qu'on mettait 
dans l a ç a g e ; ils manifestaient, au contraire, 
beaucoup de crainte , se tapissaient dans un 
coin, et s'y laissaient prendre. Tout le temps 
que Bennett les conserva, ils ne témoignèrent 
pas la moindre reconnaissance à la dame qui 
leur donnait tous les jours à manger; aussi cet 
auteur ne croi t pas qu'i ls soient propres à être 
tenus en capt iv i té . Parfois , ils semblaient très-
p r i v é s ; puis, quelque temps après , ils redeve
naient timides et sauvages, sans aucune cause 
appréc iab le . 

Ces deux individus furent envoyés à Londres, 
où ils a r r i vè ren t le 10 avri l 1864; mais ils péri
rent b i en tô t . « T a n t qu 'on ne le dérange pas,dit 
Bartlet t à son sujet, le manumea marche lente
ment, posémen t , la tète r e n t r é e entre les épaules. 
I l mange des f ru i t s , mais de tous les pigeons c'est 
le seul qu i d é p è c e les f ru i t s dont i l se nour
r i t . 11 les coupe sans se servir de ses pattes;'' 
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Fig. 78. Le Goura de Victoria (p. 277). 

broie, sans grands efforts, une coquil le de noix . 
I l peut mouvoir i s o l é m e n t sa mandibule s u p é 
r ieure, comme le font les perroquets. I l bo i t , 

non comme les autres pigeons , mais comme les 
oies, en plongeant son bec dans l 'eau, puis en 
rejetant vivement la l ê t e en a r r i è r e . » 

BHKUM. ' V - 347 
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L E S P U L V E R A T E U R S — RASORES. 

Die Scharrvôgel. 

Oken a établi pour les oiseaux deux grandes 
divisions : les sédenta i res et les nomades. « On a, 
d i t - i l , pa r tagé les oiseaux en deux classes : les 
oiseaux terrestres et les oiseaux aquatiques, en 
comprenant parmi ceux-ci les oiseaux de ma
rais. Mais cela produit deux divisions t rès- iné
gales, le nombre des oiseaux terrestres é tan t de 
beaucoup p r é d o m i n a n t . » Ce n'est certes pas là 
une raison suffisante pour renverser une d i 
vision géné ra l emen t adop tée ; mais Oken a d'au
tres arguments à faire valoir. « Je cons idè re , 
cont inue- t - i l , le d é v e l o p p e m e n t des oiseaux : 
les uns éclosent , nus, aveugles, et doivent ê t r e 
nourris pendant longtemps ; je les appellerai 
sédentaires ; les autres éclosent couverts de 
plumes, les yeux ouverts, pouvant cour i r et aptes 
à chercher e u x - m ê m e s leurs aliments ; je les 
nommerai nomades. Les premiers sautillent, les 
seconds marchent ; on pourrait les appeler sau-
tilleurs et marcheurs. Ceux-là vivent dans les 
aii s, et le vol est leur principal mode de locomo
tion ; ceux-ci, au contraire, se tiennent à terre 
ou dans l'eau, ne volent qu'en cas de nécess i t é ; 
on pourrait les appeler : volants et marcheurs. 
Ceux-là ont un r é g i m e l imi té ; ils vivent de 
graines et de frui ts encore a d h é r e n t s , ou d'ani
maux rapides ; ceux-ci se nourrissent de tout, 
de graines et de f ru i t s t ombés à terre, d'animaux 
g é n é r a l e m e n t à progression lente , de mollus
ques, de vers, de poissons, de reptiles, d'oiseaux 
et de m a m m i f è r e s , d e viande cuite et de l égumes ; 
on pourrai t encore appeler les uns univorcs et les 
autres omnivores. Ceux- là sont g é n é r a l e m e n t 
petits, la plupart n 'ont pas la taille du corbeau ; 
ceux-ci sont plus grands que la poule. Ceux-là 
dorment pe r chés , ceux-ci debout, etc. » 

Ces di f férences sont fondées , en effet, mais, 
elles n ont qu'une valeur secondaire pour servir 
de base à un sys tème. Beaucoup de coureurs — 
marcheurs —omnivores, etc., comme Oken a ap
pelé les oiseaux appartenant à l 'un de ses 
groupes, sont s é d e n t a i r e s , non nomades : pour 
nous conformer rigoureusement à ce plan, i l 
nous faudrait donc s épa re r des oiseaux manifes
tement voisins les uns des autres ; c'est à quoi 
nous ne pouvons nous r é soud re . Nous devions 
cependant appeler un moment l 'attention sur 

ces idées i ngén i euses ; ajoutons, qu 'à partir de 
ce moment, nous avons surtout affaire à des 
nomades. 

On a d o n n é à l 'ordre qui nous occupe le nom 
généra l de pulvérateurs ou gratteurs, car on sen
tait que ces oiseaux ne sont pas tous très-voi
sins les uns des autres ; s'il en était autrement 
i l aurait mieux valu les appeler du nom de 
gallinacés. J'aurais volontiers séparé et fait des 
ordres i n d é p e n d a n t s de diverses familles que l'on 
range d'ordinaire parmi les gallinacés : je veux 
parler de celles que composent les gangas, les pé-
né lopes , les hoccos et les mégapodes . Je me mets 
ainsi en garde contre toute fausse interprétation, 
et je déc lare expres sémen t , qu 'à mon avis, les 
d i f fé rences entre les gal l inacés proprement dits, 
qui forment le type de l 'ordre, d'une part; les 
gangas, les péné lopes , les hoccos, les mégâ  
podes d'autre part, sont considérables et suf
fisantes pour é tabl i r plusieurs ordres. Celle 
opinion se consolide encore davantage quand 
on tient compte des m œ u r s de ces oiseaux; les 
derniers d i f fè ren t tant, en effet, des gallinacés 
proprement dits par leur genre de vie, leurs al
lures, leur r é g i m e , leur mode de reproduction, 
qu'on n'est pas autor isé à les confondre avec 
eux dans un m ê m e groupe. Mais, d'un autre 
cô té , si on les range dans des ordres différents, 
i l faut c rée r au moins deux ordres nouveaux: 
un pour les gangas, un autre pour les trois 
autres familles. Et encore, cette division ne 
serait pas à l 'abri de toute critique. Aussi, 
ap rès avoir fai t mes réserves , j'accepte l'ancienne 
division, faute de mieux. Seulement, les con
s idé ra t ions géné ra l e s que je vais présenter ne 
s'appliqueront qu'aux gall inacés proprement 
dits ; plus tard, nous parlerons des familles dis
sidentes. 

« Aucun groupe d'oiseaux de même valeur, 
di t Burmeister, n'est aussi répandu sur toute 
la surface de la terre, ne présente des types 
aussi var iés que les pu lvé ra t eu r s ou gallinacés, 
cette d é n o m i n a t i o n é tan t prise dans son sens le 
plus vaste. R y a partout des gallinacés : non-
seulement ce sont des oiseaux domestiques, ac
compagnant l 'homme sous toutes les latitudes; 
mais encore chaque c o n t r é e habitable de la terre 
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a son type propre. A la vé r i t é , ce type est sou
vent si d é f i g u r é , q u ' i l faut un certain t ravai l 
pour constater la p a r e n t é originel le de tous 
ces oiseaux. » Giebel, i l est v r a i , est d 'un avis 
contraire : pour l u i , tous les ga l l i nacés se res
semblent te l lement par leurs m œ u r s et leur 
structure, q u ' i l est tout à fa i t impossible, à son 
avis, de dist inguer m ê m e les e x t r ê m e s de ce 
groupe. Mais l 'on pourra i t dire que Giebel ou 
s'est p r o n o n c é avec t rop de l é g è r e t é , ou n'a pas 
connu ces oiseaux aussi parfaitement que son 
i l lustre p r é d é c e s s e u r , dont j ' a i a d o p t é e n t i è r e 
ment la m a n i è r e de voir . 

C a r a c t è r e s . — I l est e x t r ê m e m e n t d i f f i c i l e 
d 'é tabl i r des ca r ac t è r e s g é n é r a u x q u i soient 
communs à tous les ga l l i nacés : tout ce que l 'on 
peut avancer sous ce rapport , c'est que ce sont 
des oiseaux forts et m ê m e lourds; qu'i ls ont des 
ailes courtes, des pattes fortes, le plumage 
abondant; que leur tronc est r a m a s s é , leur po i 
t r ine fortement déve loppée , leur cou court , leur 
t ê te petite. 

Le bec varie bien plus que chez les rapaces 
ou les chanteurs ; g é n é r a l e m e n t i l est cour t , et 
ne dépasse pas la mo i t i é de la longueur de la 
t ê te ; parfois, cependant, i l est presque aussi 
long que la t ê t e . Dans le premier cas, i l est 
large, haut, plus ou moins b o m b é , r e c o u r b é à 
la pointe, avec la partie terminale c o r n é e , la base 
molle , membraneuse, mais moins é t e n d u e et 
moins p r o n o n c é e que chez les pigeons. Dans le 
second cas, le bec est faible, avec les deux man
dibules r e c o u r b é e s , et c o r n é seulement à son 
e x t r é m i t é . L 'ouverture des fosses nasales, large et 
b é a n t e , est p l acée dans une dép re s s ion oblongue. 
Les jambes sont for tes , de hauteur moyenne, 
t r è s - m u s c u l e u s e s ; les tarses sont épais ; les 
quatre doi gts g é n é r a l e m e n t bien c o n f o r m é s ; mais 
souvent le doigt p o s t é r i e u r est r é d u i t à sa por
t ion u n g u é a l e , qui fa i t rarement d é f a u t . Chez 
les ga l l inacés qu i vivent à terre, le doigt pos
t é r i e u r est petit , et s i tué sur un plan plus élevé 
que les autres doigts ; chez les ga l l i nacés arbo
ricoles, i l est assez grand ; chez quelques-uns 
m ô m e , i l est fo r t déve loppé . Les ongles sont gé
n é r a l e m e n t courts, larges et obtus, quelquefois 
longs et é t ro i t s , mais toujours peu r e c o u r b é s . 
Chez quelques espèces , ils tombent et se repro
duisent à certaines saisons. Les ailes sont courtes 
arrondies, b o m b é e s en fo rme de boucl ier ; par
fois, cependant, elles p r é s e n t e n t une confor
mat ion inverse. Les r é m i g e s pr imaires sont au I 
nombre de d ix , les secondaires de douze à d i x -
neuf. La queue varie de fo rme , et manque 

m ê m e quelquefois . El le est c o m p o s é e de douze 
ou quatorze rectr ices; les m â l e s de certaines 
e s p è c e s en ont de d ix -hu i t à v ing t . Sa longueur 
varie c o n s i d é r a b l e m e n t . Le plumage est s e r r é : 
celui du t ronc et du cou est t r è s - a b o n d a n t . Les 
plumes sont larges, duveteuses à la racine ; leur 
tige est épa i s se , et de leur base par t un second 
rachis ou fausse t ige, t r è s - g r a n d et ne por tan t 
que du duvet. Chez quelques e s p è c e s , les plumes 
du croupion ou les suscaudales p r é s e n t e n t un 
d é v e l o p p e m e n t par t icu l ie r ; chez d'autres, ce 
sont les r é m i g e s secondaires. Dans deux fami l l e s , 
les tarses sont recouverts de plumes j u s q u ' à la 
naissance des doigts ; dans quelques autres, cer
taines parties de la t ê t e et du cou sont nues et 
sur ces parties se t rouvent des appendices cu
t a n é s de formes diverses, telles que c r ê t e s , ver-
r u c o s i t é s , e t c . , et de couleurs g é n é r a l e m e n t 
t r è s -v ives . Les diverses teintes du plumage sont 
souvent t rès -be l les et t r è s - b r i l l a n t e s , et certains 
ga l l inacés ne le c è d e n t sous ce rappor t à aucun 
oiseau. C'est chez eux sur tout que les deux sexes 
p r é s e n t e n t de grandes d i f f é r e n c e s ; d i f f é r e n c e s 
telles q u ' i l est souvent d i f f i c i l e de r e c o n n a î t r e 
au premier abord le m ê m e type spéc i f i que chez 
les deux sexes du m ê m e couple. Les jeunes d i f 
f è r e n t c o n s i d é r a b l e m e n t aussi des adultes ; leur 
plumage varie beaucoup et d'une façon t r è s -
rapide, avant d ' a c q u é r i r son aspect déf in i t i f . 

L 'organisat ion interne des ga l l i nacés nous 
offre plusieurs p a r t i c u l a r i t é s i n t é r e s s a n t e s . Le 
squelette est lourd ; à l 'exception du f é m u r , les 
os sont peu pneumatiques. Le corps du ster
n u m est membraneux, p l u t ô t qu'osseux ; i l p r é 
sente en a r r i è r e , et de chaque c ô t é , deux é c h a n -
crures; l 'une d'elles est si p r o f o n d e , que le 
s ternum, à son niveau, se trouve r é d u i t à une 
l igne osseuse ; une autre l igne osseuse s é p a r e 
les deux é c h a n c r u r e s l 'une de l 'autre. Le b r é c h e t 
est moins haut que chez les pigeons, fo r tement 
b o m b é , t r è s - l a rge en avant. Les v e r t è b r e s dor 
sales m é d i a n e s sont s o u d é e s . I l y a de treize à 
quinze v e r t è b r e s cervicales, sept dorsales, a r t i 
c u l é e s avec les c ô t e s , c i n q à six caudales. I l est 
bien entendu que j e ne parle i c i que des g a l l i 
n a c é s proprement d i ts . 

La langue a à peu p r è s la m ê m e largeur dans 
toute sa longueur ; sa face dorsale est aplatie et 
molle ; son e x t r é m i t é a n t é r i e u r e est l é g è r e m e n t 
pointue, souvent eff i lée ; le noyau l ingua l est 
simple osseux en avant, car t i lagineux en ar
r i è re ; 1. os h y o ï d e est long et é l ro i t . L ' œ s o p h a g e 
s é l a rg i t et o f f re un j abo t t r è s - v a s t e . Le v e n 
t r i cu le s u c c e n t u r i é a des parois épa i sses et t r è s -
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glanduleuses ; le gésier est t r ès -muscu leux . Les 
ccecums sont longs et en forme de massue. Le 
foie est assez grand, à lobes inégaux ; la vésicule j 
bil iaire petite ; la rate petite et arrondie. La , 
t r acbée est. molle, f o r m é e d'anneaux carti la
gineux; chez les mâles de quelques espèces , 
elle est r evê tue dans sa partie i n f é r i eu re d'une 
masse gé la t ineuse , de structure celluleuse. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les gallina-
nacés sont r é p a n d u s sur toute la surface du 
globe ; mais c'est en Asie surtout qu'ils sont 
nombreux. Chaque partie du monde a des fa
milles qui l u i appartiennent plus ou moins en 
propre; i l faut cependant faire remarquer qu'en 
Europe n'existe pas une famil le , pas une espèce 
m ê m e qui ne se trouve en Asie et aussi en 
Afr ique . Les m ê m e s familles sont communes à 
toutes les cont rées du Nord. Dans la zone 
tropicale, l 'Asie, l 'A f r ique , l ' A m é r i q u e , l 'Océa-
nie p r é s e n t e n t chacune leurs types spéc iaux . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Les forê ts 
sont l 'habitat de préd i lec t ion des ga l l inacés ; 
toutefois ils n'y vivent pas exclusivement. Dans 
les plaines les plus arides, sur les versants des 
Alpes, où ne croissent que quelques herbes et 
quelques buissons rabougris, au-dessus de la 
l imite des neiges é te rne l les , dans les steppes 
couvertes de mousses des con t rées boréa les , on 
trouve partout de ces oiseaux. Aussi lo in que les 
voyageurs ont p é n é t r é dans le Nord, ils ont ren 
c o n t r é des lagopèdes ; partout où ils ont instal lé 
leur tente dans le déser t , ils ont a p e r ç u des 
gangas. Les gal l inacés ont pris possession de 
toute la surface de la terre ; lâ où celui-ci ne 
rencontre pas de quoi vivre, ce lu i - l à y trouve 
chaque jour une nourr i ture suffisante. Us sont 
partout, depuis la cime des montagnes jusqu'aux 
rivages de la mer, depuis l ' é q u a t e u r jusqu'aux 
îles des régions polaires, et ce n'est que sur les 
rochers qui entourent le pôle austral qu'on ne 
les a pas r e n c o n t r é s . Comment peuvent-ils vivre 
dans des con t rées où, soit les ardeurs d'un soleil 
b rû l an t , soit les froids d'une nui t de plusieurs 
mois, font de la terre un déser t dé so l é? C'est ce 
que nous ne pouvons expliquer; nous savons ce
pendant que tout leur est bon comme nourr i ture , 
qu'ils se contentent d'alimenls qu'ils n 'ont à par
tager qu'avec des chenilles, et avec quelques 
m a m m i f è r e s . Mais i l est un fait certain, c'est 
que, où qu'on les trouve, ils paraissent partout 
à leur aise, et que partout ils p résen ten t à peu 
près les m ô m e s m œ u r s et les m ê m e s habitudes. 

On ne peut pas trop dire que les gal l inacés 
soient des animaux bien doués . T r è s - p e u peu

vent rivaliser, sous le apport du vol, avec les 
autres oiseaux ; la plupart sont plus ou moins 
é t r ange r s sur les arbres ; tous, sans exception 
ont peur de l'eau. Le sol est leur vrai domaine! 
Us courent parfaitement ; cependant, les espèces 
qui sont les mieux douées pour le vol, font 
exception. Leurs pattes fortes et hautes leur 
permettent de courir longtemps et vite ; une 
petite poule peut défier un homme à la course. Les 
pattes ne leur suffisent-elles pas, ils se servent 
de leurs ailes, mais par t i cu l iè rement pour se 
maintenir en équ i l ib re . Ils ne se décident à 
prendre leur essor que quand ils y sont con
t ra ints , quand, en courant, ils ne peuvent pas 
atteindre leur but . On comprend aisément qu'il 
doive en ê t re ainsi, tant ils volent mal. Ils ont 
à battre rapidement de leurs ailes courtes et ar
rondies ; ils ne peuvent donner de reposa leurs 
muscles, et se fatiguent b ien tô t . Jamais ils ne 
se jouent dans les airs comme le font les au
tres oiseaux ; pour manifester la joie ou l'ar
deur qu i les transportent, ce sont les jambes 
qu'ils font agir ; ils ne se servent guère de leurs 
ailes que pour faire valoir toute leur beauté, ou 
pour faire du bru i t . Sous ce rapport encore il y 
a des exceptions. 

La voix des gal l inacés est particulière. Très-
peu sont silencieux ; géné ra lemen t , ils crient 
beaucoup et souvent; mais les sons qu'ils font 
entendre n'ont r ien d ' ag réab le . C'est ce que l'on 
peut surtout dire du cr i du mâ le , du chant du 
coq ; i l n'en est pas de m ê m e si nous pensons 
aux cris pleins de tendresse et de douceur avec 
lesquels la poule appelle ses poussins. 

Les gal l inacés ne sont guère mieux doués sous 
le rapport des facul tés intellectuelles. Leurin-
telligence est m é d i o c r e , quoique supérieure à 
celle de bien d'autres animaux. La vue et l'ouïe 
paraissent bien développées ; le goût et l'odorat 
existent; quant au toucher, nous ne pouvons 
nous prononcer à ce sujet. Nous venons de dire 
qu'on ne peut leur refuser un certain degré 
d'intelligence ; mais en é tud ian t ces oiseaux 
avec quelque attention, on remarque que ce ne 
sont que les facul tés intellectuelles inférieure8 

qui sont déve loppées chez eux. Ils ont de la mé
moire, mais peu de jugement. Us apprennent 
que des ennemis les menacent, mais ils ne savent 
pas les distinguer : tout homme, tout animal 
leur inspire la m ê m e terreur, qu ' i l leur soitdan-
gereux ou non. Us fu ien t la crécerelle comme 
l'aigle, le paysan comme le chasseur. S'ils ont 
été chassés , l ' expér ience les rend plus craintifs, 
mais non plus déf iants et plus prudents. Et une 



L E S P U L V É R A T E U R S . 285 

fois que la jalousie s'en m ê l e , ils perdent toute 
prudence. 

Tous les ga l l inacés , m ê m e ceux q u i d ' o rd i 
naire sont les plus doux et les plus pacifiques, 
sont t r è s - j a loux et p a s s i o n n é s . On a v a n t é les 
femelles; on a d i t que sous le rapport de la 
douceur, elles l 'emportaient sur les m â l e s ; cela 
n'est vrai qu'en part ie , car elles aussi sont iras
cibles et querelleuses quand i l s'agit de leur 
p r o g é n i t u r e . Elles t rai tent leurs petits avec un 
amour e x t r ê m e , et ne craignent pas pour eux 
de s'exposer aux dangers les plus imminen t s . 
Elles servent m ê m e de m è r e s tendres et v i g i 
lantes à des poussins é t r a n g e r s qu'elles ont fa i t 
éc lore ; mais elles sont sans pi t ié pour les petits 
des autres oiseaux ; elles les tuent à coups de 
bec, quand elles craignent qu ' i ls ne nuisent 
aux leurs. 

C'est surtout chez les m â l e s , chez les coqs, 
q u ' é c l a t e n t les mauvaises qua l i t é s . Chez ceux 
qu i vivent en polygamie, l 'ardeur sexuelle se 
manifeste plus que chez aucun autre oiseau. 
Elle devient une rage, qu i transforme tout l ' ê t re 
du coq, a n é a n t i t , au moins pour un temps, tou t 
autre sentiment. Le coq en amour n ' a qu 'un 
but : la possession d'une, de plusieurs, de beau
coup de poules. Malheur à celui qu i est a n i m é 
du m ê m e dés i r ! Pour l 'emporter sur l u i , r ien ne 
l ' a r r ê t e . Aucun oiseau ne combat ses r ivaux avec 
autant de rage, autant de p e r s é v é r a n c e . Toutes 
les armes l u i sont bonnes. I l lut te avec un 
acharnement sans égal , sans n u l souci des lieux 
et des circonstances, sans se p r é o c c u p e r des 
blessures et du danger : c'est une lut te à mor t . 
Dans le c œ u r des deux combattants, ne r è g n e 
qu 'un dés i r , atteindre son ennemi dans sa vie, 
dans son honneur, dans ses amours. Tou t est 
oub l i é pendant la bataille, m ê m e la bonne vo
lon té ordinaire des poules, qu i assistent au com 
bat, et attendent son issue dans le plus grand 
calme. La jalousie des coqs est donc excessive ; 
mais elle est j u s t i f i é e . La fidélité conjugale est 
chose rare chez les poules. Elles souffrent l 'a
mour des coqs, mais elles font aussi peu de diffé
rence entre un coq et un autre, que le coq, de 
son cô té , en fa i t entre les poules. On admet g é 
n é r a l e m e n t que les gal l inacés sont polygames ; 
cependant i l n'y a pas chez les animaux de po
lygamie, dansle sens ordinaire du mot ; o n pour
rai t p l u t ô t dire q u ' i l y a simplement union 
l ibre. La l o i du mariage est souvent enfreinte, 
et elle l'est des deux cô tés Du reste, nous ver
rons plus ta rd que ces ré f l ex ions ne peuvent 
s'appliquer qu'aux ga l l i nacé s proprement dits. 

Tous les p u l v é r a t e u r s dont la p a r e n t é avec les 
poules peut ê t r e mise en doute, m o n t r e n t par 
leur genre de vie que ce doute est f o n d é . Leurs 
al lures, pendant la saison des amours , d i f f è r e n t 
c o m p l è t e m e n t de celles que nous venons de d é 
c r i re . 

Chez les ga l l i nacés p roprement di ts , le m â l e 
s ' i n q u i è l e peu de sa p r o g é n i t u r e . I l abandonne 
g é n é r a l e m e n t à la femel le le soin de l ' i ncuba t ion 
et de l ' é d u c a t i o n des pe t i t s ; quelquefois , cepen
dant, i l r e jo in t sa femel le , lorsque l ' i ncuba t ion est 
t e r m i n é e . Quelques-uns se f o n t alors les guides 
et les chefs de la jeune bande ; d'autres ne se 
r é u n i s s e n t aux petits que quand ceux-c i sont à 
peu p r è s adultes. 

Tous les vrais ga l l i nacés n ichen t à ter re , et j a 
mais sur les arbres, comme le font les hoccos et les 
p é n é l o p e s . Le n id varie, mais tou jours sa struc
ture est g r o s s i è r e . La m è r e chois i t l 'emplace
ment avec beaucoup de soin, sans t rop s ' i n q u i é 
ter de la const ruct ion. El le creuse dans le sol 
une fa ible d é p r e s s i o n , sous un buisson, dans de 
hautes herbes, dans les b lé s , à un endroi t t ou 
jours bien c a c h é . Quelques-unes tapissent cette 
dép re s s ion avec quelques b r ind i l l e s et des p lu 
mes. Chaque couvée est g é n é r a l e m e n t n o m 
breuse. Les œ u f s varient beaucoup sous le 
rapport de la couleur. Us sont souvent u n i c o -
lores, blancs, gris, b r u n j a u n â t r e , b l e u â t r e s ; 
d'autres sont s e m é s de petits points , de taches 
plus ou moins grandes, de couleur f o n c é e ou 
assez vive. La d u r é e de l ' i ncuba t ion est variable ; 
elle est de trois semaines, en moyenne . 

On d i ra i t que la m è r e , par son ardeur , son 
d é v o u e m e n t pour ses petits, veut fa i re oub l ie r 
l ' i nd i f f é r ence du p è r e : i l n 'y a pas d'oiseau 

I q u i , plus qu 'el le , se sacrifie d'une m a n i è r e ab
solue à sa p r o g é n i t u r e . Tan t qu 'el le couve, 
c'est à peine si elle prend le temps de cher
cher sa n o u r r i t u r e ; elle d é p o u i l l e toute crainte , 
et s'expose au danger, pour le salut de ses 
poussins. 

A u moment de l ' éc los ion , les jeunes ga l l i na 
cés sont capables de marcher . Dès le p remie r 
j o u r , ils prennent e u x - m ê m e s la n o u r r i t u r e que 
leur m è r e leur ind ique ; ils accourent à ses cr is . 
Ils croissent t r è s - r a p i d e m e n t , et au bout de 
quelques jours , ils peuvent se servir de leurs 

ailes. Un duvet b i g a r r é , de la te inte g é n é r a l e d u 
sol, les couvre au m o m e n t de leur naissance; 
ils le perdent b i e n t ô t pour se r e v ê t i r de plumes! 
Les ailes ne tardent pas à devenir t rop faibles 
pour porter le poids du corps, q u i augmente 
toujours , mais elles se renouvel lent assez r a p i -
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d é m e n t , pour ne jamais refuser leurs services. 
Quand le jeune gal l inacé revêt pour la p r e m i è r e 
fois le plumage de l 'adulte, les plumes de ses 
ailes ont m u é dé jà quatre ou cinq fois. Chez 
la plupart des espèces , c'est à un an que les 
jeunes a c q u i è r e n t leur plumage défini t i f ; chez 
quelques-unes, ce n'est q u ' à deux et m ê m e à 
irois ans. C'est à ce m o m e n t - l à qu'ils s'accou
plent pour la p r e m i è r e fois. 

Beaucoup de poules, quand elles couvent, de-
\iennent la proie des carnassiers auxquels elles 
échappe ra i en t facilement dans d'autres circons
tances. Elles ne peuvent se déc ide r à abandon
ner leurs œ u f s , et quand elles le font , elles ont 
recours à la ruse ; elles simulent la paralysie, se 
sauvent moi t i é saut i l lant , moi t ié voletant et 
cherchent ainsi à é lo igner l 'ennemi de leur n id . 
Mais c'est surtout quand elles ont des poussins 
qu'elles montrent une grande i n q u i é t u d e . 

Les gal l inacés ont tant d'ennemis, que leur 

grande mul t ip l ica t ion seule les préserve d'une 
destruction totale. Tous les carnassiers, tous les 
rapaces, grands et petits, les poursuivent, et 
partout l 'homme se jo in t à eux. Partout, les gai-
l inacés sont plus chassés que tous les autres oi
seaux ensemble. 

C a p t i v i t é et d o m e s t i c i t é . — Mais l'homme 
n'a pas t a rdé à r econna î t r e que ces oiseaux pou
vaient l u i tenir lieu d'autre chose que de gibier. 
Dès l ' an t iqu i t é la plus r ecu l ée , i l a cherché à 
s'en attacher quelques-uns. 11 a répandu avec 
l u i sur toute la surface de la terre ceux dont il 
a fait la c o n q u ê t e ; i l les a accl imatés sous les 
cieux les plus d i f fé ren ts , dans les circonstan
ces les plus var iées . I l est probable qu'il a choisi 
les espèces qui pouvaient l u i ê t re les plus uti
les ; mais i l est hors de doute que beaucoup 
de celles qui vivent encore à l 'état sauvage, 
pourraient é g a l e m e n t ê t re rangées sous son em
pire, et l u i rendre de grands services. 

L E S P T É R O C L I D É S — PTEROCLAE. 

Die Flughûhner,die Wûstenhùhner, The Désert-Foivls. 

La famil le , ou p lu tô t le sous-ordre des p t é ro -
c l idés , forme, pour beaucoup de naturalistes, 
la t ransi t ion des pigeons aux gal l inacés propre
ment dits. On ne peut nier que les arguments 
n'abondent pour appuyercette proposition; mais, 
d'un autre cô té , i l faut r econna î t r e qu'elle n'est 
fondée que sur des ca r ac t è r e s superficiels. I l en 
est de m ê m e pour l 'opinion r é c e m m e n t émise , 
q u ' i l faut voir en eux les r ep ré sen t an t s des ou
tardes parmi les gal l inacés , ce que d é m o n t r e 
raient la forme du bec et des pattes, leur p lu 
mage et leur mode de reproduction. Quant à 
mo i , je ne peux comparer les p té roc l idés ni aux 
autres pu lvé r a t eu r s n i aux pigeons. Ils forment 
une de ces familles dans lesquelles est for te
ment empreint le type de leur patrie, familles 
aussi s ingu l iè res que l'est cette patrie e l l e - m ê m e . 
Sans les cons idé re r comme les pu lvé ra t eu r s les 
plus haut p lacés , je tiens compte cependant 
d'une qua l i t é qu i les distingue de tous les au
tres: de leur vo l . Ils ne portent pas en vain le 
nom vulgaire de poules volantes. Ce n'est ni la 
forme de leur bec n i celle de leurs pattes qui 
les dist inguent; leur ca r ac t è r e dominant, c'est 
le d é v e l o p p e m e n t de leur plumage, et surtout 
des organes du vol. I l n'y a aucun ga l l inacé , 
aucun autre pu lvé ra t eu r qu i puisse leur ê t re 
c o m p a r é sous ce rappor t ; aucun oiseau coureur 

qui leur soit s u p é r i e u r . Leur patrie singulière, 
c 'es t -à-dire les plaines du déser t ou des steppes 
dépou r vus d'arbres, se ref lè te , s'incorpore pour 
ainsi dire dans ces oiseaux. Elle leur a donné 
une l ivrée locale ; elle leur a donné, en outre, 
l 'agilité qui leur est nécessa i re pour pouvoir vi
vre dans un mi l ieu aussi désolé , et y vivre d'une 
vie facile. 

C a r a c t è r e s . — Les ptérocl idés paraissent 
é l ancés , g râce à la longueur de leurs ailes et de 
leur queue; mais, en réa l i té , ils sont trapus. 
Ils ont le tronc court , la poitrine fortement 
b o m b é e , le cou de longueur moyenne, la tête 
petite et é l é g a n t e ; le bec petit, court, faible
ment r e c o u r b é , à mandibule inférieure un peu 
épaissie vers la pointe, peu comprimée latéra
lement, ce qu i lu i donne une forme arrondie; 
les fosses nasales s i tuées à la base du bec, ca
chées sous les plumes du front , à moitié re
couvertes par une membrane, et à ouverture 
d i r igée en haut ; des tarses peu élevés ; des 
doigts t r è s - c o u r t s , a t roph iés même dans un 
genre ; les p r e m i è r e s phalanges des doigts anté
rieurs r é u n i s par une palmature et presque 
soudés les uns aux autres ; le doigt postérieur 
rudimentaire, insé ré t r è s - h a u t , quand i l existe; 
des ongles courts, faiblement recourbés, large* 
et obtus; les plumes assez courtes, larges, 
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rondies, t r è s -du res , l â c h e s ; la por t ion brachiale 
de l 'aile cour te ; l 'aile e l l e - m ê m e longue; les r é 
miges d iminuant r é g u l i è r e m e n t de longueur à 
part ir de la p r e m i è r e ; la queue f o r m é e de 14 à 
18 rectrices, arrondie, le plus souvent conique, 
les deux rectrices m é d i a n e s , chez la p lupar t , d é 
passant les autres de beaucoup. La couleur do
minante des p t é roc l i dé s est celle du dése r t , c'est-
à - d i r e une teinte qui se confond avec celle du 
sable; les dessins du plumage sont t rès- f ins , t rès-
va r i é s . G é n é r a l e m e n t , les deux sexes d i f f è ren t 
l ' un de l 'autre, le contraire arrive cependant 
aussi. Les jeunes ont le m ê m e plumage que les 
femelles; ils r evê ten t rapidement la l ivrée des 
adultes. 

« D 'après toute leur organisation, d i t Nitzsch, 
les p té roc l idés se trouvent entre les pigeons d 'un 
cô té , les t é t raon idés de l 'autre, mais plus p rès 
de ces derniers. Par leur plumage, par la con
format ion des r émiges primaires, des muscles de 
l 'aile dans son entier, du squelette de la t ê t e , de 
la langue, du sternum, de la fourchet te , ils res
semblent beaucoup aux c o l o m b i d é s ; on trouve 
chez eux tous les ca rac t è r e s qu i sont communs 
aux pigeons et aux ga l l inacés ; et d'autres que ces 
derniers seuls possèden t : par exemple, des cae
cums longs et e n t i è r e m e n t semblables à ceux 
des poules. Leur c a r a c t è r e pr incipal se t i re de 
la forme de leurs pieds : le doigt p o s t é r i e u r est 
a t roph ié et le doigt a n t é r i e u r externe est r édu i t 
à quatre phalanges, au lieu de c inq , comme chez 
les autres oiseaux. Quant au d é v e l o p p e m e n t du 
b réche t , les p té roc l idés surpassent les pigeons, 
peu t -ê t re m ê m e les cypsél idés et les col ibris . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p t é r o 
cl idés ne se trouvent que dans l 'ancien continent, 
et surtout en Af r ique , bien que l 'on ne puisse pas 
dire que cette partie du monde renferme le plus 
grand nombre des espèces . Leur patrie é t a n t le 
déser t , dans toute son é t e n d u e , ils sont surtout 
abondants en A f r i q u e ; mais leur nombre est 
c o m p e n s é en Asie par une grande var ié té d'es
pèces . 

Chaque partie du monde, l 'Europe e x c e p t é e , 
quoiqu'on y trouve des p t é r o c l i d é s , du moins, 
dans les con t rées qu i ressemblent à l ' A f r i q u e ; 
chaque partie du monde, disons-nous, a ses es
pèces qu i l u i sont propres. Certaines d'entre elles 
ont une aire de dispersion t r è s - é t e n d u e , et se 
rencontrent , comme oiseaux de passage, dans 
les trois parties du monde. Non-seulement on les 
y a observées , mais elles s'y sont m o n t r é e s dans 
des pays où elles é t a i e n t inconnues auparavant. 

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

des p t é r o c l i d é s demeurent toute l ' a n n é e dans la 
m ê m e c o n t r é e , sinon dans la m ê m e l o c a l i t é ; 
mais tous sont si bien d o u é s sous le rappor t du 
vo l , qu ' i ls peuvent f r a n c h i r sans peine des m i l 
liers de k i l o m è t r e s ; souvent m ê m e , certaines 
condit ions, encore inconnues, les fo rcen t de d é 
passer c o n s i d é r a b l e m e n t les l imi t e s de leur do-

i maine. Une e s p è c e a des é m i g r a t i o n s r é g u l i è r e s ; 
d'autres e s p è c e s , r e g a r d é e s comme s é d e n t a i r e s , 
ont é té vues à plusieurs reprises dans des loca
li tés où elles é t a i e n t auparavant tout à f a i t é t r a n 
g è r e s . Sans entrer i c i dans de longs d é l a i l s sur 
les m œ u r s , le genre de vie des p t é r o c l i d é s , j e 
crois devoir cependant en dire quelques m o U , 
au point de vue sur tout de leur habitat . 

Peu d'oiseaux sont mieux qu 'eux capables 
d 'animer les c o n t r é e s les plus solitaires, les plus 
arides. A u sein d u d é s e r t , en des l ieux o ù le 
voyageur n ' a p e r ç o i t que le silencieux courv i l e -
isabelle, où i l n 'entend que le c r i m é l a n c o l i q u e 
de l 'alouette des sables, i l voi t s ' é lever tou t à 
coup, devant l u i , le t o u r b i l l o n b ruyan t de ces 
oiseaux. Us nous semblent des ê t r e s a b â t a r d i s , 
quand nous les comparons à d'autres volatiles ; 
mais quand nous observons leur genre de v ie , 
nous reconnaissons en eux les v é r i t a b l e s hab i 
tants du dése r t . On est a s s u r é de les rencontrer 
par tout où ils trouvent de quo i vivre , et m ê m e 
on ne comprend pas tou jours comment ils s'y 
prennent pour subsister dans le m i l i e u qu ' i ls 
habitent. Plusieurs e s p è c e s vivent au voisinage 
l'une de l 'autre, mais sans se m ê l e r j a m a i s ; les 
individus d'une m ê m e e spèce se r é u n i s s e n t en 
bandes, souvent t r è s - n o m b r e u s e s ; ils restent 
ensemble des mois entiers, errant de concert , 
parcourant chaque j o u r de grands espaces, car 
quoiqu ' i ls se contentent de peu, le d é s e r t ne 
peut leur fou rn i r qu'une nou r r i t u r e rare et dis
p e r s é e ; aussi, le voyageur les rencontre-1- i l 
partout . Bien que chaque j o u r , et avec une cer
taine r é g u l a r i t é , i ls ai l lent s'abreuver, n é a n 
moins ils s ' i n q u i è t e n t peu si l ' endroi t o ù ' i l s t r o u 
vent leurs aliments est plus ou moins é l o i g n é de 
l 'eau; i l leur est faci le , avant de se l i v r e r au 
sommeil , de faire une course q u i , pour nous 
r e p r é s e n t e r a i t plusieurs j o u r n é e s de voyage' 
C'est sur tout au momen t où ils vont é t a n c h e r 
leur soif, qu ' i l s se mont ren t au chasseur ou au 
voyageur; quand leur bande nombreuse passe 
alors en rangs s e r r é s , faisant entendre le c r i 
c o m m u n à toutes les e s p è c e s : khadda, khadda 
ils ne peuvent é c h a p p e r à la vue la plus i m p a r 
fai te , à 1 o u ï e la plus obtuse. A tou t autre m o 
ment , i l n'est pas facile de les apercevoir ; leur 
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plumage couleur du déser t les p ro tège et ils 
é c h a p p e n t à l 'œil le plus exe rcé . L'observateur 
attentif conna î t leurs lieux de prédi lec t ion ; i l 
sait où les trouver facilement, et cependant i l 
passe souvent auprès d'eux sans les apercevoir. 
L ' é t r ange r , l u i , ne se doute de leur présence 
qu'au moment où i l est subitement e n t o u r é par 
des centaines de ces oiseaux, volant autour de 
l u i . 

Les bandes de ptérocl idés vivent ensemble 
dans la plus parfaite union, j u squ ' à l'approche 
de la saison des amours. Elles se divisent alors en 
petites troupes, et celles-ci se subdivisent par 
couples. Chacun de ces couples choisit sur le 
sol un lieu convenable, y creuse un t rou peu 
profond, et couve avec ardeur les œuf s peu 
nombreux que la femelle a pondus. Les p t é r o 
clidés ont une ou deux couvées par an ; ap rès la 
reproduction, jeunes et vieux se r éun i s sen t , et 
recommencent le m ê m e genre de vie. 

LES GANGAS — PTEROCLES. 

Die Fhighûhner. 

Caractères. — Les gangas sont essentielle
ment c a r i c t é r i s é s par des ailes longues, é t ro i tes , 
pointues, à r é m i g e s g r a d u é e s , les p r e m i è r e et 
d e u x i è m e r é m i g e s é t an t les plus longues ; des 
doigts au nombre de quatre, les trois de devant 
é t a n t réun i s par une membrane j u s q u ' à la pre
miè re ar t iculat ion. Le plumage diffère dans les 
deux sexes. 

Deux espèces de ce genre vivent en Europe ; 
une t ro i s i ème , appartenant à l 'Af r ique , y aurait 
été obse rvée . 

LE GANGA DES SABLES — PTEROCLES 
ARENARIUS. 

Die Ganga. 

Caractères. — Le ganga des sables ou ganga 
unibande, un des plus grands p t é r o c l i d é s , a la 
tê te d'un r o u g e â t r e couleur de chair, la nuque 
de m ê m e couleur, mais plus foncée ; le man
teau t ache t é de jaune clair ou foncé et de cou
leur a rdo isée , chaque plume ayant vers sa pointe 
une tache arrondie d'un jaune orange, l imi tée , 
s u p é r i e u r e m e n t , par une bande plus foncée ; la 
gorge jaune-ocre, t raversée par une bande d'un 
brun noir ; la poitr ine r o u g e â t r e ; une bande 
pectorale et le ventre noirs ou brun-noir ; les 
r émiges b leuâ t res ou d 'un gris c e n d r é ; avec la 
pointe d 'un b r u n no i râ t r e , et la face in fé r i eu re 
d 'un noir de charbon; les couvertures supé r i eu 

res des ailes d'un jaune ocre, les inférieures 
blanches ; les deux rectrices médianes d'un 
b run cannelle, transversalement rayées de noir-
les autres d'un gris cendré , à pointe blanche' 
toutes d'un noir de charbon à leur face infé
rieure ; les couvertures supér ieures de la queue 
de la couleur du dos, les infér ieures tachetées de 
blanc et de no i r ; les plumes des tarses d'un 
jaune b run foncé ; l 'œil brun foncé ; le bec bleuâ
tre ; les pattes, dans leur partie nue, d'un gris-
bleu f o n c é . Cet oiseau a 37 cent, de long, et de 
71 à 74 cent, d 'envergure; la longueur de l'aile 
est de24 cent., celle de la queue de 11. 

La femelle a le dos et les côtés du cou d'un 
jaune couleur de sable ; chaque plume du dos 
p r é s e n t a n t plusieurs raies noires, transversales, 
chaque plume de la t ê t e , de la nuque, du cou 
et de la poitr ine é tan t s emée de points noirs ; 
la bande de la gorge et celle de la poitrine ne 
sont q u ' i n d i q u é e s ;le ventre est brun-noir, mais 
plus clair que chez le mâ le . D'après mes me
sures, elle a la m ê m e taille que ce dernier. 

LE GANGA CIIATA — PTEROCLES A LCR AT A. 

Die Khata. 

Caractères. — Le Khata (fig. 79), comme l'ap
pellent les Arabes, est un peu plus petit que le 
ganga des sables, mais ses couleurs sont plus vi
ves. La teinte couleur de sable prédomine encore 
chez l u i . l i a le f ron t et les joues d'un brun roux; 
la gorge et une ligne t rès-é t ro i te allant de l'œil 
vers l 'occiput, noires ; la nuque et le dos d'un 
vert b r u n â t r e , t a che t é s de jaune, chaque plume 
p ré sen tan t à son ex t r émi t é une tache de cette 
couleur ; les couvertures supérieures de l'aile 
d 'un cend ré -o l i vâ t r e , avec les petites et les 
moyennes m a r q u é e s obliquement de rouge mar
ron, et t e r m i n é e s par une double bordure jaune 
et brune les grandes nuancées de jaunâtre 
et t e r m i n é e s de n o i r ; la gorge d'un fauve-
rougeâ t r e ; la poi tr ine brun-cannelle vif, li
m i t ée i n f é r i e u r e m e n t et supérieurement par 
une bande é t r o i t e , noire ; le ventre blanc; 
les r é m i g e s grises, à tige noire ; les scapulaires 
d 'un jaune v e r d â t r e en dehors ; les rectrices 
rayées de gris et de jaune sur les barbes exter
nes, grises sur les barbes internes, avec lapointe 
blanche ; la paire la plus latérale blanche sur 
les barbes externes, la seconde d'un blanc jau
n â t r e ; les longues plumes de la queue de la 
m ê m e couleur que les sus-caudales, et très-fine

ment r ayées . 
La femelle p r é sen t e les m ê m e s couleurs que 
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le m â l e , mais elle en diffère par son dos f inement 
rayé, à la base des plumes, de brun f o n c é sur u n 
fond couleur-de-chair, à leur pointe de gris 
b leuâ t re , de jaune couleur de sable et de b r u n ; 
elle en diffère aussi par la p r é s e n c e d 'un double 
collier noir, circonscrivant une surface gr is - jau
nâ t r e et par sa gorge blanche. Les couvertures 
supé r i eu re s de l'aile ont à leur e x t r é m i t é des 
raies jaune clair, brun-cannelle clair et b r u n -
noir ; celles qui recouvrent la ma in n 'ont que 
leurs barbes externes b o r d é e s de b run no i r . 
L 'œil , dans les deux sexes, est b r u n ; le bec 
gr is-de-plomb; les pattes sont b r u n â t r e s . Le 
mâ le a 36 cent, de long et 62 cent, d'enver
gure ; la longueur de l'aile est de 19 cent . , celle 
d e l à queue de 14. 

Chez les jeunes qu i viennent d ' é c lo r e , la l ivrée 
est des plus é l égan t e s . Le dos est d 'un jaune de 
sable f o n c é ; p a r s e m é de taches circulaires f o n 
cées , et de raies blanches, bo rdées de l isérés f o n 
cés ; la t ê t e porte une raie m é d i a n e et deux raies 
oculaires ; de la large raie qu i occupe le mi l ieu 
du dos, partent deux autres raies plus é t ro i tes 
q u i descendent sur les cô tés , puis se rejoignent 

BBEHM. 

en avant. Les ailes sont va r i é e s aussi de barres 
transversales. Dans l ' i n t é r i e u r des sortes de car
ré s de s s iné s par les raies, se t rouven t de petites 
taches rondes, blanches. Le ventre est d 'un blanc 
j a u n â t r e u n i f o r m e . 

LE GANGA BRULE — PTEROCLES EXUSTUS. 

Dus Sandhuhn, the Sand-Grouse. 

Caractères. — La vraie couleur de sable se 
montre surtout dans une t r o i s i è m e e s p è c e , le 
ganga b r û l é (fig. 80) . 11 est d'une belle couleur 
isabelle r o u g e â t r e , q u i , aux joues, à la faee et aux 
couvertures des ailes, passe au j aune v i f et p r é 
sente sur le dos u n reflet v e r d â t r e . Une é t r o i t e 
bande noire s ' é t e n d des cô té s du cou sur le haut 
de la po i t r ine , et s é p a r e la teinte isabelle de cette 
partie, du b r u n chocolat f o n c é q u i colore le reste 
de la po i t r ine et le ventre . Les p lumes des pattes 
et les couvertures i n f é r i e u r e s de la queue sont de ' 
teinte isabelle ; les petites couvertures des ai les 1 

ont à leur pointe une tache brun-chocola t - les 
r é m i g e s pr imaires sont noires, à pa r t i r de la t r o i 
s i è m e , et ont leurs barbes interneset leur po in te 

I V - - 348 
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blanche ; k s deux rectrices m é d i a n e s , t rès-
longues et t rès pointues, sont jaune-isabelle ; 
les autres, d'un b run foncé , t ache tées et rayées 
de brun clair. L 'œil est b run foncé , en tou ré 
d'un cercle nu, assez large, d'un jaune citron ; 
le bec et les doigts sont couleur de p lomb. Cet 
oiseau a 36 cent, de long et 63 cent, d'enver
gure ; la longueur de l'aile est de 21 cent., celle 
de la queue de 15 à 17. 

La femelle a le dos isabelle, s emé de taches et 
de raies foncées ; la t ê t e , sauf la gorge et la r é 
gion auriculaire, la nuque et le cou d'un jaune-
isabelle g r i sâ t re , semés de taches foncées ; la 
bande pectorale à peine i n d i q u é e ; le ventre rayé 
de brun et de noir ; les rectrices m é d i a n e s f a i 
blement plus longues que les autres. 

LE GANGA DE LICIITENSTEIN — PTEROCLES 
LICH TENS TE IN H. 

Das Streifenflughuhn. 

Caractères. — Le ganga de Lichtenstein 
ou ganga rayé, a le dos et le ventre d'un jaune 
gr i sâ t re clair, transversalement rayé de noir ; le 
f ron t b l anchâ t r e , parcouru par une ligne m é 
diane noire, partant de la base du bec ; sur le 
haut de la tê te , sur les joues et la gorge, les 
raies sont remplacées par des taches ; le man
teau porte à l ' ex t rémi té de chaque plume des 
taches demi-circulaires d'un jaune vif . A u haut 
de la poitrine est une large bande d'un jaune 
brun clair, parcourue en son mil ieu par une 
bande é t ro i te brun foncé , et l imi tée in fé r i eure -
ment par une bande gris clair ; les rémiges 
primaires sont d un brun foncé , à barbes ex
ternes brun clair ; les secondaires ont leur base 
brune, les barbes externes blanches, leur pointe 
noire ; la queue est d'un jaune rougeâ t r e , cha
que plume étant finement rayée de noir en tra
vers ; l 'œil est b run f o n c é , en tou ré d'un cercle 
nu jaune-soufre ; le bec est jaune-orange sale 
et les pattes sont jaune-bronze dans leur partie 
nue. Cet oiseau a 29 cent, de long et 59 cent. 
d'envergure ; la longueur de l'aile est de 19 cent., 
celle de la queue de 7. 

La femelle n'a pas de ligne noire au f ron t , ni 
de bande pectorale rougeâ t r e ; elle est gris-isa-
belle, avec le dos et le ventre finement rayés 
transversalement de noir . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des gangas.— Le 
ganga des sables et le ganga chata ont à peu près 
la m ê m e aire de dispersion; le ganga b rû lé et le 
ganga rayé ou de Lichtenstein appartiennent à des 
rég ions plus mér id iona les . De toutes les con t r ée s 

de l 'Europe, l'Espagne seule peut ê t re considé
rée comme la patrie de certaines espèces ; le 
ganga des sables a été observé, i l est vrai, dans 
diverses autres parties du midi de l'Europe et 
m ê m e en Allemagne, mais ce ne sont jamais 
que des dése r t eu r s qu'on y a ainsi vus, tandis 
que cette espèce et le ganga chata sont des oi
seaux ca rac té r i s t iques de la faune espagnole, 
qu i se montrent dans certaines parties de la 
pén insu le i bé r i que aussi r égu l i è remen t que ces 
oiseaux ou d'autres espèces du m ê m e genre le 
font en Asie et en Af r ique . L'aire de dispersion 
des gangas s 'é tend sur une grande partie de 
l'ancien continent. L'unibande et le chata sont 
communs dans tout le nord-ouest de l'Afri
que; du côté de l'est, ils s 'é tendent jusqu'à Tu
nis. Us habitent la plus grande partie de l'Asie, 
et l 'hiver, on les voit aux Indes. Dans cette 
de rn i è r e con t rée , comme dans le nord-est et le 
centre de l 'Af r ique , ils sont remplacés parle 
ganga b rû l é et par d'autres espèces. Le ganga 
de Lichtenstein semble confiné en Afrique, et 
d ' après mes observations, on ne le trouverait 
qu'au sud du 18° de lati tude nord et non dans le 
déser t proprement di t . En Espagne, le ganga 
des sables et le chata habitent l'Andalousie, les 
provinces de Murcie et de Valence, les deux 
Castilles et l 'Aragon; dans chaque province, c'est 
tan tô t une espèce qui p r édomine , tantôt une 
autre. D 'après Jerdon, i l en est de même aux 
Indes. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des gangas. — 
Les diverses espèces de gangas vivent les unes près 
des autres, mais non ensemble. Toutes n'habitent 
que les steppes et le d é s e r t ; on ne les voit dans 
les champs q u ' a p r è s la moisson. Les plaines où 
poussent que la sèche g raminée africaine, le, 
h al l'a, les champs en j a c h è r e , sont les lieux qu'ils 
p r é f è r e n t . En Espagne, ils se tiennent dans des 
milieux analogues, dans le campo, plaine qui 
n'est g u è r e qu 'un déser t , l i e n est de même aux 
Indes, d ' après Jerdon. Us fuient les bois, mais 
ils semblent se plaire dans les endroits couverts 
de buissons rares et peu élevés, comme dans les 
steppes d 'Af r ique . Us évi tent également les fo
rê t s , qui seraient pour eux un danger. Dans leur 
vol rapide, i m p é t u e u x , mais maladroit, ils se
raient exposés à se heurter à une branche, à un 
tronc d'arbre avant de pouvoir l'éviter. Ils choi
sissent toujours des terrains dont la couleur rc 
pond à celle de leur p lumage; le gris rougeâW 
du ganga des sables s'accorde avec la couleuf 
argileuse du campo, le jaune vi f du ganga brûle. 
avec la couleur presque do rée du sable du de-
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sert ; la l ivrée du ganga r a y é se marie avec la 
var ié té de tons q u i r è g n e dans les steppes. 

Dans leurs m œ u r s , leurs habitudes, les gangas 
ont quelque chose de tout par t icul ier . Chacun 
de leurs mouvements les d i f f é r e n c i e d é j à des 
autres p u l v é r a t e u r s . Ils marchent bien plus à la 
façon des pigeons q u ' à celle des poules, et t r o t 
tent p lu tô t qu ' i ls ne courent , l i s s e redressent, 
t iennent leurs jambes droites, posent lentement 
une patte devant l 'autre, et incl inent la t ê t e à 
chaque pas. Leur vol rapide et i m p é t u e u x s 'exé
cute à coups d'aile uniformes, se suivant avec 
p r é c i p i t a t i o n , et ressemble à celui des p i 
geons, plus encore à celui du pluvier. Ils ne 
planent nullement comme le fon t les pigeons ; 
ce n'est qu'au moment de s'abattre qu' i ls se 
laissent glisser dans l 'air , sans remuer les ailes. 
Quand ils s 'élèvent , ils gr impent dans l 'air , pour 
ainsi dire ; ils montent en ligne presque droi te , 
et ce n'est qu 'a r r ivés à une certaine hauteur, 
qu'i ls volent horizontalement au-dessus de la 
plaine, ordinairement à une hauteur que le fus i l 
ne peut atteindre, en rangs s e r r é s , et en poussant 
des cris non interrompus. Dans la bande, les 
divers individus qu i la composent ne paraissent 
pas changer de place ; ils gardent chacun le 
rang qu'ils avaient au d é p a r t . On ne remarque 
pas chez eux, comme chez beaucoup d'autres 
oiseaux, que les uns cherchent à devancer leurs 
compagnons, pendant que d'autres restent en ar
r iè re . 

Le cr i de ces oiseaux est c a r a c t é r i s t i q u e . Le 
nom arabe de khata ou mieux khadda est une 
onomatopée de celui qu'ils font entendre en vo
lant . Quand ils courent à terre, ils poussent un 
c r i plus doux, moins fo r t , qu 'on peut rendre 
par glouck ou aplouck. Les cris des diverses es
pèces se ressemblent beaucoup : on remarque 
cependant entre eux certaines d i f f é r e n c e s , q u ' i l 
est difficile de rendre . A i n s i , le ganga de L i c h 
tenstein fa i t entendre u n chant assez ha rmo
nieux, qu'on peut n o t e r , j e crois : kulu klu 
kluoer. Je ne sais si les m â l e s ont des cris d i f 
fé ren t s de ceux des femelles ; je le crois, mais 
sans avoir pu mettre la chose c o m p l è t e m e n t hors 
de doute. 

I l es t d i f f ic i le de porter un j ugement sur le d e g r é 
de déve loppemen t des sens et de l ' intelligence 
des gangas. Le chasseur apprend b i e n t ô t , par 
e x p é r i e n c e , que leur vue est. excellente ; l 'atten
t ion qu'i ls p r ê t e n t au moindre b r u i t indique la 
finesse de leur ou ï e ; quant aux autres sens 
nous n'en pouvons parler : disons toutefois qu'i ls 
donnent des preuves d' intell igence. Ains i ils 

paraissent savoir que la cou leurde leur p lumage 
se confond avec celle d u sol ,e t , au besoin, i ls en 
t i ren t avantage ; ils d é p l o i e n t parfois une cer
taine ruse et m o n t r e n t qu ' i l s savent met t re à 
p rof i t les l e ç o n s de l ' e x p é r i e n c e . E u x , si con 
fiants d 'o rd ina i re , deviennent t r è s - c r a i n t i f s et 
prudents lorsqu ' i l s ont é t é c h a s s é s ; ils parais
sent plus t imides quand i ls sont r é u n i s en gran
des troupes, que lorsqu ' i l s sont par petits g r o u 
pes ou i s o l é s . On d i r a i t que les plus prudents 
d'entre eux ont mis en c o m m u n leur e x p é r i e n c e , 
et que toute la bande se guide d ' a p r è s leurs c o n 
seils. 

T o u t , dans les gangas, semble u n m é l a n g e des 
q u a l i t é s les plus o p p o s é e s . I ls sont t r è s - s o c i a b l e s , 
mais ne s ' i n q u i è t e n t , au sens propre du m o t , 
que de leurs semblables ; ils vivent dans la paix 
la plus profonde avec les autres oiseaux, et ce
pendant ils se mon t r en t parfois querel leurs et 
envieux, comme les pigeons, sans aucune cause 
a p p r é c i a b l e ; ils se t iennent t r a n q u i l l e m e n t l ' un 
p r è s de l 'aut re , puis tou t à coup ils se bat tent 
avec acharnement. 

L a vie des gangas est r é g u l i è r e et monotone. 
Sauf à m i d i , et p e u t - ê t r e à m i n u i t , i ls sont tou
jours en mouvement , t ou jou r s éve i l l és du moins . 
J'ai v u le ganga r a y é cou r i r et voler tou te la 
j o u r n é e , et toute la n u i t , j e l 'ai entendu cr ier . Je 
ne fus pas m é d i o c r e m e n t surpris , lorsque, pour 
la p r e m i è r e fois , sa voix harmonieuse v in t re
tent i r à m o n ore i l le , à une heure a v a n c é e de la 
nui t , tandis qu aux pâ l e s lueurs de la lune j e 
voyais des troupes de ces oiseaux voler vers une 
petite source d'eau m i n é r a l e , pour s'y abreuver . 
Les autres gangas sont-ils aussi actifs, ou est-ce 
la c l a r t é de la lune q u i agit ainsi sur le ganga 
r a y é ? Je l ' i g n o r e ; je n 'a i pas d'observations à 
cet é g a r d . 

Avant que le j o u r soit l evé , c ' e s t - à - d i r e avant 
que se soient m o n t r é e s les p r e m i è r e s lueurs d u 
c r é p u s c u l e , si cour t dans les r é g i o n s é q u a t o r i a l e s , 
l 'on entend le babil des gangas, et dès que l ' on 
peut discerner les objets, on les vo i t cou r i r 
avec ardeur a u m i l i e u des touffes d 'herbe et 
chercher leur n o u r r i t u r e . Ne les d é r a n g e - t - o n 
pas, ils cont inuent ce m a n è g e jusque vers neuf 
heures. A ce momen t , — un peu p l u t ô t , u n peu 
plus tard.suivant la s a i s o n , - ils prennent leur vo l 
et vont boi re . En une heure , on voi t des mi l l i e r s 
de ces oiseaux v e n i r se d é s a l t é r e r ; si la r é g i o n 
est pauvre en eau, ils accourent tous à une pet i te 
flaque ; si la c o n t r é e est c o u p é e de cours d'eau 
les diverses troupes ar r ivent i s o l é m e n t tou t le 
long de la r i v i è r e . I ls se laissent tomber obl ique 
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ment du haut des airs, courent rapidement vers 
l'eau, boivent en trois ou quatre longs traits, puis 
s'envolent, soit de suite, soit ap rès avoir couru 
un instant : c'est au plus s'ils prennent le temps 
d'avaler quelques grains de sable, ou de se re
poser un moment . Chaque bande se dirige vers 
l 'endroit d 'où elle venait, et retourne probable
ment à la m ê m e place. Tue- t -on un ganga au 
moment où i l va boire, on trouve son jabot 
distendu par des graines, et de telle sorte que 
les plumes de cette région en deviennent comme 
bouffantes. Après avoir bu , l'oiseau se repose, 
en m ê m e temps qu ' i l commence à d igérer . On 
voit alors les bandes, divisées en plusieurs 
groupes, se l ivrer aux douceurs du repos. Us 
s'enfoncent dans des trous qu'ils ont c r eusés 
e u x - m ê m e s , ou se couchent sur le sable, les uns 
sur le ventre, d'autres t a n t ô t sur un cô té , tan
tôt sur l 'autre, en é ta lan t les ailes et s'exposant 
aux rayons du soleil. A c e moment, les gangas se 
taisent, mais leur babil recommence dès que se 
montre quelque chose de suspect. Dans l 'après-
m i d i , ils font un second repas, et entre quatre 
et six heures, ils vont boire de nouveau. Celle 
fois encore, la bande ne demeure qu 'un instant 
à l 'abreuvoir, et se rend de là i m m é d i a t e m e n t 
au l ieu où elle passe la nui t . Parfois, elle s'é
tabl i t pour cela tout a u p r è s d e l à source; c'est ce 
que j ' a i vu une fois, dans un endroit , i l est v ra i , 
où l 'homme ne venait point les d é r a n g e r . 

Les gangas ne se montrent craintifs que là où 
ils sont chassés . Dans le déser t , où ils voient 
rarement l 'homme, ils laissent le cavalier m o n t é 
sur son chameau les approcher de t rès-près ; le 
p ié ton m ê m e peut les atteindre facilement, s'il 
les a p e r ç o i t à temps, et s'il a l 'air de vouloir 
passer a u p r è s d'eux sans mauvaises intentions. 
Mais les d é c o u v r i r est p r é c i s é m e n t la chose d i f 
ficile. I l faut un œil p e r ç a n t pour les apercevoir. 
J'ai chassé et t u é plus de cent fois des gangas, 
et chaque fois j 'avais à admirer l 'art avec lequel 
ils savent é c h a p p e r aux regards. Leurs teinles, 
dans ces circonstances, leur servent beaucoup, i l 
est vrai ; l'oiseau se tapit sur le sol, dont la 
couleur se confond avec celle de son plumage ; 
pour ne pas ê t re d é c o u v e r t , i l n'a qu ' à rester 
immobi l e . C'est de cette f açon q u ' i l é chappe 
au chasseur i n e x p é r i m e n t é . Lorsqu 'un observa
teur habile et p r évenu s'approche d'une bande 
de gangas au repos, i l voit plusieurs vieux mâ les 
le regarder le cou tendu, puis d i spara î t re subi
tement à mesure qu ' i l avance. Toute la bande 
s'est tapie à terre, et est devenue invisible. Chaque 
rapace qui se montre, chaque c r é a t u r e suspecte 

qui appara î t , transforme ainsi ces oiseaux en 
centaines de petits tas, tellement semblables 
au sable, que l 'on est toujours et à chaque fois 
f r a p p é de surprise, quand de l'endroit où l'on 
ne croyait voir que du sable, s 'élèvent tout à 
coup avec brui t ces grands oiseaux. 

Les gangas se nourrissent principalement,si-
non exclusivement,de graines. Là où des champs 
viennent border le déser t , ils n'ont guère de 
peine à se les procurer. Dans tout le nord-est 
de l 'Af r ique , ils ne se nourrissent pendant de 
longs mois que de durrah ; en Espagne, ils pil
lent les champs de b lé , de maïs , de vescesjaux 
Indes, ils se montrent sur les r izières mises à sec 
ap rès la moisson. Mais dans le désert et dans les 
steppes, ils ne rencontrent que quelques gra
m i n é e s desséchées , et l 'on a peine à comprendre 
comment ils y trouvent encore de quoi remplir 
et distendre leur vaste jabot. Mangent-ils aussi 
des insectes? je ne saurais le dire. Je ne me rap
pelle cependant pas avoir t rouvé dans leur 
estomac autre chose que des grains. En capti
vi té , ils mangent des œ u f s de fourmis. 

Dans le sud de l 'Europe et dans le nord de 
l 'Af r ique , les gangas se reproduisent au com
mencement du printemps ; dans l'Afrique du 
centre, à l ' ent rée de la saison des pluies; dans 
le sud des Indes, d ' après Jerdon, entre les mois 
de d é c e m b r e et de m a i ; dans le centre des Indes, 
un peu plus tard. J'ai t rouvé une seule fois des 
œ u f s de gangas, et n'ai pu observer, par con
séquent , leur mode de reproduction. Mais, d'après 
ce que j ' a i vu chez des chatas captifs, je suis 
por té à croire qu'i ls vivent tous par paires. On 
remarque, en l i be r t é , qu'i ls se tiennent deux par 
deux ; en cap t iv i té , un mâ le ne reste qu'avec 
une femelle. Celui-là ne prend pas les diverses 
postures que prennent les autres coqs et ne 
crie pas comme eux. Le ganga mâle seborneà 
courir autour de sa femelle, à exprimer sa pas
sion en hé r i s san t ses plumes, en faisant bomber 
ses ailes, en é ta lan t sa queue. Mais, à mesure 
que l 'amour le transporte, i l devient querelleur. 
I l poursuit les autres m â l e s , m ê m e les oiseaux 
é t r ange r s qui s'approchent de la femelle. H vit 
d'ordinaire en bonne harmonie avec les alouettes; 
mais lorsqu ' i l est exc i té , si l 'une d'elles apparaît, 
i l pousse des cris m e n a ç a n t s : drohd,drohd,dré, 
drach; i l prend sa position de combat, baisse la 
tê te , éca r t e les ailes, et la met en fuite. Un autre 
m â l e v ien t - i l à se montrer , i l fond sur lui, !» 
lête p e n c h é e e t é t e n d u e , la queue relevée, les ailes 

et les plumes s e r r é e s au corps. 
Tr i s t r am et Jerdon o n t d é c r i t l e mode de repro-
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duction des gangas. Le ganga des sables, d ' a p r è s 
le premier de ces auteurs, pond trois œ u f s , et 
ce nombre serait invariable ; je dois d i re cepen
dant qu'on m'a une fois a p p o r t é quatre œ u f s 
provenant du m ê m e n i d , et Jerdon assure que 
leur nombre est de trois ou quatre. Les Arabes 
p r é t e n d e n t que le n id de ces oiseaux n'est qu 'une 
simple d é p r e s s i o n , c r e u s é e dans le sable. I r b y 
di t avoir t r o u v é des œ u f s sur le sable nu , dans 
une plaine c o m p l è t e m e n t d é p o u r v u e d'arbres ; 
i l n 'y avait pas trace de n i d . Adams, par contre, 
croi t que le ganga b r û l é creuse dans le sol une 
légère dépress ion , dont i l garnit les bords avec 
des herbes sèches . I l trouva plusieurs de ces 
nids au mois d e j u i n . 

Les œufs des espèces jusqu ' i c i connues se res
semblent beaucoup. Comme ceux de tous les o i 
seaux qu i nichent sur le sol, ils ont une couleur 
qui s'harmonise avec celle du mi l i eu ; leurs deux 
e x t r é m i t é s sont à peu près é g a l e m e n t arrondies ; 
leur coquille est épaisse , d 'un grain grossier, 
t r è s - p o r e u s e , mais cependant lisse et b r i l l an te ; 
leur couleur fondamentale est d 'un jaune-brun 
clair, t i rant plus ou moins sur le v e r d â t r e ou le 
r o u g e â t r e , et ils sont s e m é s de taches qu i varient 
du gris violet c lair au gris violet f o n c é , auxquel
les taches sont m ê l é s des dessins brun-jaune ou 
brun-rouge ; taches et dessins sont de grandeur 
variable et sont à peu p rès é g a l e m e n t r é p a n d u s 
sur toute la surface de l 'œuf. Telle est la des
c r ip t ion de Baldamus, faite d ' a p r è s ses observa
tions personnelles. Lo r squ ' i l y a trois œ u f s dans 
un n id , deux sont d isposés sur une m ê m e ligne, 
le t ro i s i ème est à cô té et p l acé p a r a l l è l e m e n t à 
eux. 

Pour couver, le ganga, d ' ap rè s T r i s t r a m , se 
couche sur le cô té , et couvre les œ u f s avec ses 
ailes é t e n d u e s : i l offre , ainsi posé , un aspect t r è s -
singulier. Cet auteur pense que cette posture est 
nécess i tée par le grand d é v e l o p p e m e n t du b r é 
chet ; mais j e crois q u ' i l a é té indu i t en erreur, 
et qu ' i l n'a vu qu 'un oiseau ayant pris except ion
nellement celte position pour se reposer. 

Bart le t t seul a fai t c o n n a î t r e la vie des jeunes 
gangas, et encore ne parle-t-il que de jeunes n é s 
en cap t iv i té . Les chatas du Jardin zoologique de 
Londres avaient d é j à len té plusieurs fois , mais 
en vain, de se reproduire , lorsqu'au commen
cement d ' a o û t 1865 la femelle pondit deux 
œ u f s , dans une l égè re dép re s s ion c r e u s é e dans 
le soi. Les petits naquirent le 29 a o û t ; ils é t a i en t 
bien d é v e l o p p é s , moins cependant que les pous
sins, les jeunes faisans ou les jeunes perdrix • 
ils é t a i e n t gais, v i f s , for ts ; ils c r û r e n t rapide

ment , mais ils p é r i r e n t avant d è t r e c o m p l è t e 
ment d é v e l o p p é s . Une planche accompagnant 
ces quelques lignes nous fa i t c o n n a î t r e l eur 
p remier plumage ; nous l'avons d é c r i t p lus hau t . 

Chasse. — L ' h o m m e est pour les gangas 
l ' ennemi le plus redoutab le , leur vo l rapide les 
d é r o b a n t à la poursui te de la p lupar t des an imaux 
carnassiers. On m'a d i t cependant que le f aucon , 
pendant la nu i t , le chacal, le renard d u d é s e r t en 
d é v o r a i e n t u n certain n o m b r e ; mais j e n'en ai 
r ien v u . Par contre, j ' a i souvent c h a s s é ces ,oi
seaux. Tant qu ' i ls ne sont pas devenus c ra in t i f s , 
i l n'est pas d i f f i c i l e de les t i r e r ; ils se fient t r op 
à leur p lumage . Je me rappelle en avoir abat tu 
une fois quatorze d*un seul coup de f u s i l . Us 
supportent assez bien les blessures ; car ceux q u i 
n 'on t pas é t é atteints aux ailes ou aux organes 
impor tants s'envolent encore l o in avant de t o m 
ber. 

Leurs allures changent, quand i ls ont é t é t r op 
souvent c h a s s é s . On ne peut plus alors e s p é r e r 
de les surprendre ; i l f au t les attendre à l ' a f f û t , 
au m o m e n t où i ls vont s'abreuver. M o n f r è r e a 
d é c r i t une de ces chasses, et je ne peux mieux 
faire que de r é p é t e r ce q u ' i l en d i t . « Les Espa
gnols sont t r è s - f r i a n d s de la chair des gangas ; 
aussi les chasse-t-on de toutes les f a ç o n s , et ces 
oiseaux sont-ils devenus t r è s - c r a i n t i f s et t r è s -
prudents . On les t i re à l ' a f fû t , au m o m e n t où 
ils vont boire . Us cherchenl ,autant que possible, 
à gagner la source des ruisseaux, et, pour apai
ser leur soif, ils se rendent dans les montagnes, 
sur les l ieux é levés . Une fois qu ' i ls ont a d o p t é 
un endroi t , ils y reviennent tous les j o u r s , et à 
des heures fixes ; le chasseur peut donc ê t r e 
s û r de les y voir ar r iver . I l se cache tout au 
voisinage de l ' endro i t où i l a r e m a r q u é leurs 
traces sur le sable, o rd ina i rement dans une 
hutte construite en p ier res ; mais i l do i t ê l r e 
dans cet a f f û t une heure ou une heure et demie 
avant l ' a r r ivée des gangas. 

« Pendant u n s é j o u r de deux semaines que je 
fis aux bains d 'Archena, j e part is le l u n d i de 
P e n t e c ô t e pour une excursion de chasse dans le 
campo de U l é a , un d é s e r t dont les g u ê p i e r s , les 
alouettes h u p p é e s et les traquets stapazins 'for-
m e n l p r e s q u e à e u x s e u l s t o u t e la popu la t ion a i l é e . 
Vers sept heures, j ' a r r i v a i au l i t du t o r r en t où 
les gangas venaient s'abreuver. Un p â t r e en 
avait reconnu l ' endroi t et y avait é t ab l i une 
hut te . Des deux c ô t é s , le l i t du to r ren t é ta i t en
caissé entre des rochers à p i c , t ap i s sé s de bos
quets de lauriers-roses en f l eur . Par c i , par là 

se t rouvaient encore quelques flaques d'une eau' 
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bourbeuse, et sur le sable je remarquai des pistes 
de gangas. Enf in , au bout de trois quarts d'heure 
de marche, j ' a r r iva i à un endroit où les pistes 
é ta ien t plus se r rées , et b i en tô t je trouvai une 
hutte d 'affût en pierres, tout contre le cours de 

l'eau. 
« Mon guide me répé ta ses recommandations: 

rester tranquille à l 'affût , le fus i l a r m é , regarder 
vers l'eau, s'abstenir de tout mouvement, car 
les gangas, les churras comme on les appelle 
i c i , sont prudents et rusés . Ils inspectent soi
gneusement la localité avant de se poser ; ils 
s'abattent près de l'eau, se tapissent à terre, col
lant l 'oreille au sol, pour mieux é c o u t e r ; puis 
ils marchent rapidement vers l'eau, y plongent 
trois fois le bec, y boivent chaque fois à longs 
traits, et s'envolent aussi rapidement qu' i ls 
é ta ient venus. 

« J 'é ta is depuis quelque temps à l 'af fût , quand 
j 'entendis au- dessus de ma tê te schouen\et je vis 
trois gangas arriveren éc la i reurs et voler de côté 
et d'autre. Us s'abattirent un peu loin de l 'en
droi t où j ' é t a i s ; peu a p r è s , deux autres appa
rurent prudemment et vinrent se poser tout près 
de mon affût . Us agirent, comme mon guide 
l'avait d i t ; au moment, où pour la seconde fois 
ils plongeaient le bec dans l'eau, je fis feu. La fe
melle seule resta sur le carreau; quoique blessé, 
le mâle pr i t la fui te et je ne pus le retrouver. » 

En automne et en hiver, saisons durant les 
quelles ces oiseaux se r éun i s sen t par bandes, on 
en tue souvent ainsi de quinze à vingt d 'un seul 
coup de feu. Cependant les p ièges leur sont en
core plus funestes. Les ind igènes du nord-est de 
l 'Af r ique sont trop paresseux pour disposer des 
lacets ou des gluaux ; mais dans le nord-ouest, 
on capture beaucoup de ces oiseaux. « Les gangas, 
écr i t Bolle, n'aiment guè re , vu la br ièveté de leurs 
pattes, à passer par-dessus de grandes pierres et 
p r é f è r e n t le sol un i . Auss i , les chasseurs t i rent-
ils avantage de cette habitude ; a p r è s avoir fait 
à l'aide des pierres r angées les unes à côté des 
autres un sentier qui conduit vers l'eau, ils y 
m é n a g e n t un espace juste suffisant pour donner 
passage à un de ces oiseaux; et ils garnissent le 
passage de collets. Ce moyen de chasse procure 
un grand nombre de gangas vivants, » 

C a p t i v i t é . — Ces oiseaux s'apprivoisent rapi 
dement, a Pendant plus d'un an, d i t mon f r è r e , 
j ' a i gardé dans ma chambre unepairede gangas. 
Us couraient hors de leur cage, presque tout le 
jour, sans jamais essayer de s'envoler. Parfois, 
ils venaient se poser sur la table, s'y prome
naient, mangeaient des miettes de pain jusque 

dans ma main . Le mat in , le mâle m'éveillait 
par son c r i , qu i ressemble assez au roucoule. 
ment du pigeon. J'entendais encore sa voix asseï 
tard dans la nui t , ce qu i me prouve qu'en liberté 
les gangas doivent veiller. 

« Ce qu i é ta i t fo r t amusant, c'était la façon 
dont la femelle, lorsqu'elle fu t habituée à son 
nouveau to i t , se comportait avec les personnes 
et les animaux é t r a n g e r s . Quelqu'un d'inconnJ 
s'approchait-il, elle hér issa i t les plumes du dos 
et du cou, en criant d'une voix rauque, qour-, 
gourgour; elle s 'avançai t vers l'intrus le cou 
tendu, le frappait de son bec aux pieds et 
aux mains, et l u i distr ibuait de forts coups 
d'aile. Elle chassait ainsi hors de Iacianrôre 
les chiens et les chats. Le mâle était moins ar
dent : i l ne se d é f e n d a i t avec son bec etsesailes 
que quand i l é ta i t a ccu l é dans un coin. » 

En cap t iv i t é , les gangas vivent en bonne har
monie avec les autres oiseaux. Je les ai mis avec 
des calandres, des bruants, d'autres petites es
pèces , et jamais des disputes ne se sont élevées 
entre eux, jamais les gangas n'ont revendiqué 
le dro i t du plus f o r t . A u Jardin zoologique de 
Hambourg, la plus parfaite amitié règne entre 
eux et des syrrhaptes. Lorsqu'ils sont bien soi
g n é s , ils vivent longtemps en volière; ceux de 
Hambourg ont s u p p o r t é un froid de 20° Réau-
mur . L ' h u m i d i t é leur est plus funeste. Ils sont 
sensibles à la pluie, et quand le temps est plu
vieux, i l faut avoir soin de porter leur cage dans 
un l ieu où ils ne puissent ê t re mouillés. 

LES SYRRHAPTES — SYMBAl'TES. 

Die Steppenhùhner, the Heath-Fowls. 

Caractères. — Outre les gangas, l'Asie est 
encore la patrie d 'un autre genre de ptéroclidésj 
celui des syrrhaptes. Les deux espèces actuelle
ment connues qu i composent ce genre, ressem
blent beaucoup aux gangas, mais elles en dif-" 
f è r e n t par plusieurs carac tères . La première de 
leurs r é m i g e s primaires est la plus longue, et 
son e x t r é m i t é est t rès -pro longée , très-amincie, 
et ressemble plus à une soie qu'à une plume. 
Les tarses, dans toute leur é tendue, et les doigts, 
j u s q u ' à leur e x t r é m i t é , sont recouverts de petites 
plumes d é c o m p o s é e s ; les doigts, au nombre de 
trois seulement (le doigt postérieur manquant^ 
sont larges, et e n t i è r e m e n t réunis par une pal-
mature couverte i n f é r i eu remen t de verrucosités 

co rnées . Les ongles sont larges et forts. 
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LE SYRRHAPTE PARADOXAL — SYRRIIJPTES 
PARADOXUS. 

Bas Steppenhuhn, the Heath-Fuwl. 

Caractères. — Le syrrhapte paradoxal, ou vul
gairement poule des steppes ( p l . x x v i ) , a 41 cent. 
de long et 64 cent, d 'envergure ; la longueur de 
•l'aile est de 19 cent, (nous ne tenons pas compte , 
dans ces mesures, de la longueur de la p r e m i è r e 
r é m i g e n i de celle des grandes rectrices m é 
dianes) ; la queue a 12 cent, et d e m i de long, e l 
environ 22 cent, y compris les rectrices m é d i a 
nes. I l a le sommet de la t ê t e , une l igne al lant 
de l 'œil sur les côtés du cou, la t ê t e d 'un gris 
c e n d r é ; la poitrine d 'un gris isabelle, l i m i t é du 
cô té de la tête par une bande f o r m é e de trois ou 
quatre r angées de raies é t r o i t e s , blanches et 
noires; le haut du ventre b r u n - n o i r , le bas-
ventre et les couvertures i n f é r i e u r e s de la 
queue d 'un gris c e n d r é c la i r ; la gorge, le f r o n t , 
une large bande au-dessus de l 'œi l d 'un jaune 
couleur d'argile ; le dos de m ê m e couleur , mais 
varié de raies transversales plus f o n c é e s ; les 
r émiges d 'un gris c e n d r é , les pr imaires , b o r d é e s 
de no i r en dehors, les secondaires de gris en 
dedans; les scapulaires b r u n â t r e s , b o r d é e s de 
j a u n â t r e dans leur partie a n t é r i e u r e , de blanc à 
leur po in te ; les couvertures i n f é r i e u r e s de l 'aile 
d 'un b r u n de sable, t a c h é e s de b r u n noi r à l 'ex
t r é m i t é ;les plumes de la queue jaunes, à bandes 
f o n c é e s ; les plumes des pattes d 'un b l a n c h â t r e 
fauve. 

La femelle est d é p o u r v u e de bande pectorale ; 
elle a le bas-ventre plus clair , plus b r u n â t r e , 
la face plus p â l e , le dos plus s e m é de taches et 
de bandes qu i se prolongent sur les cô té s du 
cou. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Pallas nous 
apprend que le syrrhapte paradoxal habite les 
steppes des Rirghis et de la Bulgar ie , jusqu'en 
Chine ; que les Ki rgh i s l 'appel lent tuldruck, les 
Russes sadscha. Ewersmann d é l i m i t e mieux son 
aire de dispersion. Le syrrhapte , d i t - i l , n 'habite 
que les steppes, à l'est de la mer Caspienne j u s 
que vers la Dzoungarie. Dans l 'ouest, i l dépasse 
rarement, au no rd , le 46° de lat i tude ; dans 
l'est, i l remonte plus haut , car on le rencontre 
encore dans les steppes du sud de l 'Al ta ï , le long 
du cours s u p é r i e u r de la Tschuja, dans les en
virons des avant-postes chinois . Les Mongols 
^'appellent nukturu, les Dwojedanzes altin. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — C'est à la f in 
du s ièc le dernier que, dans son voyage en S i 

b é r i e , Pallas d é c o u v r i t le syrrhapte paradoxal . 
Son genre de vie , cependant, resta à peu p r è s 
inconnu , car l 'on ne saurait rapporter avec cer
t i tude à cette e s p è c e la descript ion suivante 
du p è r e Hue, tant cette descr ipt ion est i n c o m 
p r é h e n s i b l e . 

<; Nous avons o b s e r v é en Tar ta r ie , d i t cet ex
cellent h o m m e , un oiseau q u i p r é s e n t e des par
t i c u l a r i t é s t r è s - s i n g u l i è r e s , et q u i est p e u t - ê t r e 
encore inconnu des naturalistes. Cet oiseau a la 
tai l le d'une cail le ; ses yeux, noirs et br i l lants , 
sont e n t o u r é s d 'un cercle bleu de cie l , comme 
le l i m b e d 'un saint ; tou t son corps est gris cen
d r é , t a c h e t é de n o i r ; ses pattes, d é p o u r v u e s de 
plumes, sont recouvertes d'une sorte de po i l 
grossier, q u i ressemble un peu à celui du che-
vrota in po r t e -musc ; les doigts ne sont pas con
f o r m é s comme ceux des autres oiseaux, mais 
ressemblent tou t à fai t à ceux du l éza rd ve r t ; ils 
sont recouverts d ' é ca i l l é s , d'une d u r e t é telle que 
le couteau ne peut les entamer. A i n s i , cette s in 
g u l i è r e c r é a t u r e t ient à la fois de l 'oiseau, d u 
m a m m i f è r e et d u rep t i l e . Les Chinois l 'appellent 
pieds de dragon (soun-kio). Ces oiseaux arr ivent 
souvent en t r è s - g r a n d nombre dans les steppes, 
sur tout quand i l est t o m b é beaucoup de neige. 
Ils volent avec une r a p i d i t é é t o n n a n t e et, par 
leurs battements d'ailes, ils produisent u n b r u i t 
str ident et s accadé comme celui de la g r ê l e . 
Lorsque nous é t i o n s dans le nord de la Mongol ie , 
à la t ê t e de la petite c o m m u n a u t é c h r é t i e n n e de 
la va l lée de l 'Eau Noire , u n de nos convertis, 
qu i é t a i t un bon chasseur, nous apporta un j o u r 
deux de ces oiseaux vivants. I ls é t a i e n t t r è s -
sauvages. Dès qu 'on s'approchait d'eux et qu 'on 
voulai t les toucher avec la m a i n , i ls h é r i s s a i e n t 
les plumes de leurs pattes; essayait-on de les ca
resser, on en recevait a u s s i t ô t de forts coups de 
bec. 11 f u t impossible de garder en vie ces pieds 
de dragon, t an t i ls é t a i e n t farouches. Ils ne t o u 
c h è r e n t pas aux grains qu 'on jeta devant eux. 
Comme nous v î m e s qu ' i l s al laient se laisser 
m o u r i r de f a i m , nous nous d é c i d â m e s à les 
manger. Leu r chai r a un p a r f u m de gibier assez 
a g r é a b l e , mais elle est d'une d u r e t é sans pa
rei l le . » 

Radde, de 1861 à 1863, et presque en m ê m e 
temps Swinhoe , sont les premiers q u i nous aient 
r é e l l e m e n t f a i t c o n n a î t r e le genre de vie du 
syrrhapte paradoxal. Depuis, de nombreux ob 
servateurs ont é t é assez heureux pour pouvoir 
é t u d i e r les m œ u r s de cet oiseau : son histoire 
laisse donc peu à d é s i r e r E n empruntan t à Radde 
ce q u ' i l rapporte du syrrhapte paradoxal, je dois 
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dire que je ne reproduis pas son texte l i t té ra le
ment : je puise dans deux de ses ouvrages, et 
cherche à rassembler ic i tout ce qui se rapporte 
à notre sujet. 

« A u moment où fleurissent les thermopsis et 
les cymbaria, où les premiers bourgeons des 
lis commencent à s'ouvrir, écr i t cet auteur, la 
vie animale dans les steppes se p résen te tout au
tre qu'au printemps, lors de la floraison des 
i r i dées . C'est la saison des amours des oiseaux, 
l ' époque où naissent la plupart des animaux sau
vages des steppes. Pour conna î t r e ces d i f fé rences , 
transportons-nous au Tara ï -nor , sur ses f ron t iè res 
déser tes , là où quelques petits î lots é m e r g e n t 
du sol encore m a r é c a g e u x . En traversant les 
steppes, nous y voyons leur vie d 'é té dans toute 
sa splendeur. La chaleur du soleil de mid i 
éveille et excite la marmotte, la rend joyeuse ; 
les aigles criards tracent leurs cercles au haut 
des airs; plus patiente, la buse reste des heures 
en t iè res p e r c h é e sur un tas de terre; on entend 
le babil joyeux de l'alouette de Mongolie ; les 
souslick commencent leurs travaux; les t rou 
peaux nombreux gagnent les citernes d'eau douce 
des marais du T a r a ï ; le cr i des grues qu i reten
tissait au printemps, a cessé ; on ne voit pas une 
oie, pas un canard ; rarement, une mouette 
passe bien au-dessus de nous, suivie à longue 
distance d'une seconde ou d'une t ro i s i ème . Le 
rayonnement de la chaleur rend au lo in tous 
les contours vacillants ; les îles du Tarai flottent 
l i t t é ra l emen t dans une a t m o s p h è r e sans cesse 
o n d u l é e . Aucun arbre, aucun buisson, ne se 
d é c o u p e sur l 'horizon ; çà et là, quelques lourds 
et grands animaux frappent le regard. Mais ce 
sol salé n'est pas dépou rvu de vie ; i l n'est pas 
aussi mor t que l'est l ' a tmosphè re ; i l y a là un 
oiseau aussi remarquable par sa physionomie 
que par ses m œ u r s , qui l 'anime, qu i nous sur
prend par son abondance : c'est le syrrhapte. 

« A u mil ieu de mars, lorsque la neige recou
vre encore les coteaux des hautes steppes, cet 
oiseau arrive du sud : i l est déjà accouple, et vit 
par petites bandes. Dans les hivers peu r igou
reux, on le rencontre dé jà aux limites nord-est 
du haut Gobi ; mais, après les hivers, m ê m e les 
plus rudes, i l y arrive, i l s'y reproduit de si 
bonne heure, que, sous ce rapport encore, i l est 
singulier. Dans les premiers jours d 'avri l , on 
trouve dé jà ses œ u f s ; à la fin de mai , i l a une 
seconde couvée . Après avoir élevé celle-ci, i l 
change de demeure, et en hiver, i l é m i g r é j u s 
qu'aux limites sud du Gobi, vers les contre-forts 
septentrionaux de l 'Himalaya. Le 10 mars 1856, 

alors que pendant la nuit r égna i t un froid de 
— 13° R é a u m u r , que la t e m p é r a t u r e de raid 
ne dépassa i t pas + 2 ° R., les premiers syrrhapte; 
se montraient au T a r a ï - n o r . Ils volent en rangs 
se r r é s , comme les pluviers ; au printemps, ils 
se r éun i s sen t en petites bandes, formées cha
cune de quatre à six couples, et en automne ils 
constituent des bandes de plusieurs centaines 
d ' individus. En volant, ils font entendre un cri 
qu i leur a valu leur nom mongol de njupterjun. 
Dans cette grande bande, chaque couple reste 
u n i . 

« A u printemps, les syrrhaptes arrivent régu
l i è r e m e n t à heures fixes, pour boire aux puits 
d'eau douce : ils y viennent de toutes les direc
tions ; ils crient dès qu'ils atteignent le bord 
de l'eau, et leurs compagnons leur répondent. 
Ils se posent près de l'eau, généralement en 
r angées de dix à douze individus. Ils n'y font pas 
une longue halte, et en quit tant l'abreuvoir pour 
aller de nouveau se r epa î t r e , ils gagnent ces 
places blanches où le sel s'est cristallisé, et les 
petites hauteurs recouvertes d'herbes. Ils ne 
déda ignen t pas les jeunes pousses succulentes 
des sa l icorniées ; ils les paissent, comme le font 
les outardes. A u printemps, j ' a i trouvé dans 
leur estomac des graines de salsola. 

« En é t é , ils aiment à se chauffer au soleil. 
Comme les poules, ils creusent de petites dé
pressions dans ces é m i n e n c e s gris blanchâtre, 
péné t rées de sel, qui bordent le Taraï-nor, et 
sur lesquelles croissent des plantes salines. Je 
les ai quelquefois observés ainsi au repos. Ils 
commencent par cour i r de côté et d'autre, cher
chant des aliments, et une fois rassasiés, ils se 
reposent. I l est alors onze heures, générale
ment. Ils se creusent des trous, s'enfoncent en 
terre, comme les poules, remuant leur corps de 
côté et d'autre, hé r i s san t leurs plumes. Ils de
meurent ainsi parfai tement tranquilles, et il est 
d i f f ic i le de les apercevoir, tant leur plumage 
gris jaune, t a che t é de noi r , se confond avec la 
teinte du sol. Un faucon passe au-dessus d'eux, 
fendant les airs avec la vitesse de la flèche ; ils 
se re lèven t et disparaissent bientôt aux regards 
de l'observateur et à ceux de l'oiseau de proie. 
Leur c r i de dé t resse éveille leurs compagnons, 
et ceux-ci les suivent dans leur fuite. En un ins
tant, l 'air est rempl i de petites bandes innom
brables de ces singuliers* oiseaux. De tous les 
cô tés , on entend leurs cris, mais ils sont loin 
avant qu'on ait pu les tirer- Cependant la tran
qui l l i té revient aussi vite que le trouble s'est 
produi t . Us s'abaissent, ils courent prudem-
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Fig. 80. Le Ganga brûlé (p. 289). 

ment, t imidement sur le sol, puis s'y couchent 
comme p r é c é d e m m e n t . C'est à peine, si de j 
temps à autre un faucon peut saisir un d'entre ' 
eux ; car leur vol est plus rapide que celui des j 
pigeons. Ils ne doivent pas faire de grands tra- j 
jets à pied ; ils courent vi te , mais pas long- j 
temps. » 

« En é té , des bandes nombreuses de syrrhaptes 
voyagent h travers les steppes. J'en ai acquis 
la preuve. Dans les derniers jours de ma i , je ; 
voulais me rendre aux îles d ' A r a l , dans le T a r a ï -
nor ; je longeais les bords de ce lac actuelle
ment d e s s é c h é , et vers m i d i , j ' a r r i v a i sur une 
q u a n t i t é innombrable de petites bandes de 
syrrhaptes, mais ces oiseaux é t a i e n t si dé f i an t s 
que je ne pus m v en approcher. A p r è s plusieurs 
tentatives infructueuses je remis ma chasse à 
plus t a r d . A u coucher du soleil , ces oiseaux se 
r é u n i r e n t en deux grandes t roupes , chacune 
d'au moins un m i l l i e r d ' individus : ils criaient de 
toutes leurs forces. J ' e s p é r a i s les surprendre; mais 
mes m a n œ u v r e s f u r e n t vaines, j e ne pus les ap
procher à p o r t é e de fu s i l n i à cheval, n i en 
rampant . A p r è s s ' ê t r e é levés et abattus plusieurs 
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fois, ils q u i t t è r e n t enf in les bords du T a r a ï - n o r 
et se d i r i g è r e n t vers l'est, dans le haut des 
steppes, où ils s 'abattirent en deux endroits , q u i , 
pendant l 'h iver , avaient servi de parc à deux 
troupeaux. Ces deux places é t a i e n t recouvertes 
d'une couche épa i s se et f o u l é e de fumie r , couche 
qu'aucune plante n'avait encore pu percer. La 
n u i t q u i se faisait m ' e m p ê c h a de les y pour 
suivre. I ls continuaient à cr ier . Le l endemain , 
ils avaient tous disparu. T o u t le reste de l ' é t é , je 
n'en rencontrai plus u n seul au T a r a ï - n o r . Les 
p â t r e s nomades ne les v i rent pas non plus. Pour 
me consoler, ils me d i ren t d'attendre l ' au tomne, 
é p o q u e où ils arr iveraient bien plus nombreux 
encore : malheureusement, i l n 'en f u t pas ainsi . 
Je fus e x t r ê m e m e n t surpris de voir ainsi un oiseau 
qu i t t e r c o m p l è t e m e n t u n pays, en é t é , a p r è s sa 
seconde c o u v é e . C 'é ta i t cependant là un exemple 
f rappant des m œ u r s errantes et nomades des 
v é r i t a b l e s habitants des steppes. Ce ne f u t qu'au 
mois d'octobre, dans le sud des steppes où j ' é t a i s 
a l lé chasser l 'ant i lope, et lorsque les migra t ions 
automnales des oiseaux é t a i e n t t e r m i n é e s depuis 
longtemps d é j à , que j e revis des syrrhaptes, en 
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deçà de l ' A r g u n j . Us volaient en bandes et se 
dirigeaient vers le nord, sur le terr i toire russe ; 
mais je ne les revis plus dans les steppes. 

« Leur n id est g ros s i è remen t fai t et ressemble 
à celui des gangas. Plusieurs couples couvent 
ensemble. Dans les parties desséchées , i m b i b é e s 
de sel du T a r a ï - n o r , ils creusent une d é p r e s 
sion, d'environ 5 pouces de d i a m è t r e , dont les 
bords sont quelquefois garnis de tiges d'herbes 
et de salsola. Les œ u f s , au nombre de quatre, 
ressemblent à ceux des gangas. Us sont e l l i p t i 
ques, mais souvent une e x t r é m i t é est moins ar
rondie que l'autre. Leur couleur varie du gris 
b r u n â t r e sale, qui est lateinte la plus commune, 
au gris verdâ t re clair. Sur ce fond ressortent de 
petites taches d'un brun couleur de terre. » 

Voilà ce que nous apprend Radde. U n an 
après la publication de son ouvrage, nos con
naissances touchant les m œ u r s de cet oiseau 
furent enrichies par un concours de circons
tances heureuses. En 1860, Schlegel et Moore 
a n n o n c è r e n t la p résence de quelques syrrhaptes 
isolés dans l 'Europe centrale. On en tua sur les 
dunes de la Hollande et de l 'Angleterre, et, si 
Collet est bien i n f o r m é , on en observa en 1861 
un vol de quatorze à quinze individus près de 
Mondai, en Norwége . Ces oiseaux ayant é té con
sidérés comme égarés , on avait d o n n é peu d ' i m 
portance à leur apparit ion. Mais dans l 'automne 
de la m ê m e a n n é e , un fai t analogue se reprodui
sait, d 'après Swinhoe, dans le nord de la Chine. 
I l ne s'agissait pas là d'individus isolés, mais bien 
d'une bande é n o r m e de ces oiseaux, qu i s 'était 
é tabl ie entre P é k i n et Tients in. Les Chinois 
chassè ren t avec la plus grande ardeur ces 
oiseaux, qu'ils connaissent bien sous le nom de 
satschi, ou poules des sables, et ils r a c o n t è r e n t à 
Swinhoe qu'ils en prenaient souvent dans des 
fdets ou les tuaient avec leurs fusils à m è c h e . 
Après une chute cons idérab le de neiges, la chasse 
fu t tellement abondante, que le m a r c h é de 
Tientsin é ta i t e n c o m b r é de syrrhaptes. Cepen
dant, ces oiseaux é ta ien t craintifs, tant du moins 
qu'ils é t a i en t à terre; envolant, ils passaientsou-
v e n t à peu de distance au-dessus des chasseurs. Les 
Chinois savaient que ces oiseaux sont originaires 
des plaines de la Tartarie, au de là de la grande 
murai l le . 

Je ne veux pas mettre en question s'il est venu 
en Europe, avant 1863, d'autres syrrhaptes que 
ceux que l 'on y a o b s e r v é s ; le fa i t est probable, 
je dira i m ê m e qu ' i l ne me pa ra î t pas impossible 
que quelques-uns de ceux-ci ne soient revenus 
dans leur patrie et n'aient i nd iqué à leurs com

pagnons la route du pays qu'ils venaient de dé
couvrir. Ce qui est certain, c'est qu'on a observé 
à plusieurs reprises de ces oiseaux sous notre ciel 
avant leur grande émigra t ion de 1863. Dans le 
courant de cette année , une bande très-nombreuse 
de syrrhaptes a fai t son apparition en Europe et 
en a parcouru tous les pays du nord. On peut 

à peu près d é t e r m i n e r la route qu'elle a suivie et 
si, dans le sud-est de l 'Europe, on l'avait obser
vée avec autant d'attention qu'en France, en 
Allemagne, en Hollande et en Angleterre, nous 
pourrions la tracer rigoureusement. J'ai déjà 
émis ailleurs cette opinion : on m'a objecté qu'elle 
étai t fo r t spéc ieuse , et purement imaginaire. Je 
regrette que les faits sur lesquels on se basait 
pour m'intenter une pareille accusation n'aient 
pu me convaincre. On croi t qu'on a observé les 
syrrhaptes dans certaines îles de la mer du Nord, 
avant de les voir sur le continent, et l'on en con
clut que c'est là qu'i ls se sont montrés d'abord. 
Mon contradicteur di t m ê m e qu' i l serait possi
ble de suivre la trace de ces oiseaux depuis le 
nord de l 'Allemagne jusqu'en Hongrie. Mais un 
seul coup d'œil j e t é sur la carte suffit pour faire 
tomber de pareilles al légat ions. Pour aller des 
steppes de la Mongolie en Angleterre et aux îles 
F é r o é , i l n'y a qu'une route pour des oiseaux 
vivantcomme les syrrhaptes, et cette roule, certes, 
n'est é v i d e m m e n t pas celle par l'océan Glacial 
et la mer du Nord, pas plus que celle que suivent 
les vaisseaux des compagnies indo-européennes. 
D'ailleurs, voici ce que d 'après Newton, on sait 
de cette é m i g r a t i o n . On a observé les syrrhaptes 
paradoxaux depuis Brody, en Gallicie, jusqu'à 
Naran, sur la côte occidentale d'Irlande, et de
puis Biscarolle, dans le m i d i de la France, jusqu'à 
Thorsharw, dans les îles F é r o ë . Ces oiseaux se 
sont m o n t r é s le 6 mai à Sokolnitz, en Moravie; 
le 14 à Tuchel , dans la Prusse occidentale, le H 
à Polkwitz; en S i l és ie ; le 20 à Wœhlau , dans le 
d u c h é d 'Anhal t ; l e m ê m e j o u r à Laaland; le 21 à 
Helgoland et sur la côte de Norlhumberland; le 
22 à B o r k u m , dans le Staffordshire et sur la côte 
du Lancashire; dans les derniers jours de mai, 
aux F é r o ë . Ains i on a pu constater la direction 
dans laquelle se faisait leur voyage, et les épo
ques observées concordent parfaitement avec la 
faci l i té du vol des syrrhaptes. Une conclusion 
t i rée de ces faits , un peu plus hardie, mais en
core justif iable, est la suivante : les syrrhaptes 
ont q u i t t é la Mongolie en une grande bande et 
ont c o n t i n u é leur route dans la direction que 
nous venons d ' ind iquer ; mais leur voyage coïn
cidant avec la saison des amours, de peh te? 
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troupes se sont d é t a c h é e s de la bande pr inc ipa le , 
ont suivi des chemins q u i s ' é c a r t a i e n t de la 
grande route de ces oiseaux, ou se sont a r r ê t é e s 
dans des endroits q u i leur convenaient; d'autres, 
ar r ivées à la cô te , sont r e t o u r n é e s dans l ' i n t é r i e u r 
du pays ; c'est ce qu i expl iquerai t la dispersion 
de ces oiseaux. Mais ce sont là des t h é o r i e s q u i 
ne peuvent ê t r e absolument d é m o n t r é e s et aux
quelles, par c o n s é q u e n t , j 'at tache peu d ' impor 
tance, comme le sait for t bien m o n honorable 
contradicteur, M . le docteur A l t u m . 

Cependant je ne puis passer sous silence les 
in té ressan tes observations q u ' i l a faites, à d i 
verses reprises, sur la vie des syrrhaptes en l i 
ber té : je vais les r é s u m e r , sans reprodui re l i t 
t é r a l emen t ses paroles. 

Les syrrhaptes apparurent à B o r k u m l e 21 ma i , 
par petites bandes de deux à douze ind iv idus . 
Du 23 j u i n au 1 e r j u i l l e t , on n'en a p e r ç u t plus 
aucun ; ap rès cette é p o q u e , ils se m o n t r è r e n t 
par grandes bandes. A l t u m et de Droste en 
virent encore quatre le 8 a o û t ; ils reconnurent 
tout de suite en eux des oiseaux d i f f é ren t s de tous 
les autres oiseaux de rivage. Ces quatre syrrhaptes 
volaient avec une t r è s - g r a n d e vitesse, en battant 
rapidement des ailes. Tou t en volant , ils pous
saient le c r i : quouick, quouick, quouick, qu i res
semblait un peu à celui du pet i t p luvier à coll ier . 
I ls s'abattirent, et de Droste chercha à les appro
cher. Ar r ivé à cent pas environ d'eux, i l a p e r ç u t 
une grande bande d'oiseaux q u ' i l ne connaissait 
po in t encore, immobi les et s e r r é s les uns contre 
les autres. On les aurait pris volontiers pour des 
pluviers d o r é s , si la posit ion plus horizontale de 
leur corps ne les en avait d i s t i n g u é s . Le chas
seur, m a l g r é toutes les p r é c a u t i o n s , ne pu t les 
approcher à moins de deux cents pas. T o u t à coup 
les syrrhaptes s ' envo lè ren t avec u n f o r t bruisse
ment d'ailes, en poussant des cr is , qu 'on pour
rait rendre par koeckerick, mais q u i , quand tous 
ces oiseaux les lancent à la fo is , se confondent en 
un déso rd re inextr icable. I ls s ' e n v o l è r e n t en ra
sant presque la surface du sable, comme une 
bande de pigeons q u i revient des champs. Ils 
formaient une large t r a î n é e , fendaient l 'a i r avec 
une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é , s ' é l evan t et s'abaissant, 
de f açon à d é c r i r e une ligne l é g è r e m e n t o n d u l é e . 

L ' endro i t de la plage où cette bande é t a i t 
posée semblait ê t r e pour les syrrhaptes u n lieu 
de p r é d i l e c t i o n . I ls recherchaient sur tout les 
places où croissait la schoberia maritima, des 
graines de laquelle ils é t a i e n t t r è s - f r i a n d s . Ils 
choisissaient tou jours pour se poser des endroits 
d é c o u v e r t s , surtout quand, au voisinage, le te r 

ra in é t a i t p a r s e m é de cette plante ; ils en man
geaient les graines et les feu i l l es , tout comme 
le font les poules. Dans le j abo t de plusieurs 
ind iv idus , A l t u m ne t rouva que des graines d'une 
g r a m i n é e , le poa distans, m ê l é e s à des capsules 
non m û r e s de lepigonum marinum, Le jabot 
n ' é t a i t dis tendu presque que par des a l iments ; 
les grains de sable y é t a i e n t peu nombreux ; ils 
é t a i e n t au contrai re en t r è s - g r a n d e q u a n t i t é 
dans le g é s i e r . 

Peu a p r è s sa chasse inf ruc tueuse , de Droste 
rencontra un syrrhapte isolé , dans un bas-fond 
d'une centaine d'arpents d ' é t e n d u e et e n t o u r é de 
dunes de tous les cô t é s . Cet i n d i v i d u é t a i t b ien 
moins c ra in t i f que ne l ' é ta i t la bande r é u n i e . 
Lorsque de Droste arr iva en cet endroi t , l 'oiseau 
courai t , et i l put l 'apercevoir ; mais lo r squ ' i l s'ar
rê t a i t , i l é ta i t f o r t d i f f i c i l e de le dist inguer, tant i l 
se confondai t avec le sable. I l se levait comme 
une perdr ix , et faisait en m ê m e temps claquer 
ses ailes, comme les pigeons. A u d é b u t , le vol 
du syrrhapte paradoxal p a r a î t l o u r d et l en t , et i l 
est lo in d ' ê t r e aussi l é g e r , aussi facile que ce lu i 
du b é c a s s e a u m a r i t i m e ; mais une fois le p remier 
é l an pris , le syrrhapte surpasse de beaucoup cet 
oiseau en vitesse. A l t u m est encl in à le cons idé 
rer comme un des oiseaux les plus rapides : le 
faucon seul volerai t plus vite que l u i . Est-on à 
p r o x i m i t é , on entend le claquement des ailes 
quand l'oiseau prend son essor ; une bande qu i 
passe p rodu i t un fo r t bruissement. Les syrrhaptes 
semblent ne pas pouvoir se d é t o u r n e r b rusque
ment dans leur v o l . I ls parcourent une l igne 
l é g è r e m e n t o n d u l é e , et restent à peu p r è s t o u . 
jours dans le m ê m e plan hor izonta l . Les i n d i v i 
dus isolés seuls s ' é l èven t haut dans les airs ; les 
bandes ne monten t g u è r e à plus de d ix m è t r e s 
au-dessus du sol. Lorsqu 'on les chassait, les syr
rhaptes s 'enfuyaient à travers les va l l ées des 
dunes, j u s q u ' à ce qu ' i l s fussent hors de la vue ; 
mais ils ne tardaient pas à revenir à leur ancienne 
place, dès qu ' i l s croyaient tou t danger p a s s é . Si 
un m i l a n fondait sur la bande, cel le-ci se d i v i 
sait et laissait le rapace passer au m i l i e u d'elle.' 
Lorsque la mer é ta i t t ranqui l le , on entendait de 
lo in les cris s a c c a d é s et retentissants de ces oi- . 
seaux : koeckerik ou koecki, koecki, koeh. 

Le syrrhapte a une al lure si p a r t i c u l i è r e , qu 'on 
ne peut le confondre, m ê m e quand ; i l est si len
cieux, avec aucun autre oiseau. En volant , i l 
ressemble u n peu au p luvie r d o r é ou au b é c a s 
seau m a r i t i m e ; mais i l lève davantage les ailes, 
i l rentre la t ê t e , et ses ailes paraissent a r t i c u l é e s 
plus en avant que celles du p luvier d o r é . « Je ne 
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connais aucun oiseau,dit A l t u m , dont la partie du 
corps qu i se montre au-devant des ailes paraisse 
aussi courte,et je croispouvoir maintenant recon
na î t r e d'assez loin les syrrhaptes. sans avoir la 
p r é t e n t i o n cependant de déc r i r e toutes les va
r ié tés de leur vol . » 

Sur cette plage, e n t o u r é e de dunes, on ren
contrait d 'ordinaire les syrrhaptes jusque vers 
neuf heures du mat in . Us paraissaient y affec
tionner, avons-nous di t , certaines places aux
quelles ils retournaient r é g u l i è r e m e n t . Si rien 
de suspect ne venait frapper leurs regards, ils 
demeuraient là couchés , d'ordinaire sur le cô té , 
deux à deux ou quelques-uns ensemble. Entre 
dix et onze heures, ils parcouraient la plage pour 
chercher les bourgeons et les graines dont ils 
se nourrissaient. Après s 'être abattus, ils res
taient environ c inq minutes immobiles , exami 
nant les alentours ; puis ils se mettaient à man
ger, courant sur le sable en suivant toujours la 
m ê m e direction. Quelques petites troupes se d é 
tachaient sur les côtés , restaient en a r r i è re , 
mais sans jamais s ' éca r te r trop du gros de la 
bande. Quelques autres individus isolés dé 
passaient ces petites troupes, en a r r i è r e et sur 
les côtés , et semblaient servir de sentinelles. 
U n j o u r , de Droste s 'était c o u c h é à plat ventre 
de r r i è r e un petit monticule de sable, d'environ 
deux pieds de haut, et observait la bande : un 
de ces oiseaux l ' a p e r ç u t , courut auss i tô t sur 
une petite é m i n e n c e , leva la tê te et poussa son 
cr i retentissant : hoeckerick. Auss i tô t , toute la 
bande de serrer ses rangs et de demeurer i m m o 
bile. De Droste f i t feu , la bande s'envola, mais 
le vieux m â l e , qui avait averti ses compagnons, 
ne part i t que quand le chasseur se fu t levé. 

En courant, les syrrhaptes font entendre un 
petit c r i qu'on peut rendre par koek, koek ; lors
que deux d'entre eux s'approchent de trop p rès , 
ils lèvent les ailes, baissent la t ê t e , prennent une 
posture m e n a ç a n t e et crient vivement: kri kri 
krik. Us s ' é lancent l ' un contre l 'autre, sautent 
en l 'air , et i m m é d i a t e m e n t quelques autres s 'é
lèvent , comme s'ils craignaient un danger; mais 
ils ne tardent pas à s'abattre de nouveau. Vers 
m i d i , ils se rendent tous vers les dunes sèches 
et chaudes pour se baigner dans le sable. Us ont 
là aussi leurs places favorites ; ces places sont 
les endroits sablonneux, dé se r t s , où la t e m p ê t e 
a d é t r u i t toute végé ta t ion . On vi t une fois treize 
syrrhaptes s abattre sur une dune ; on y braqua 
i m m é d i a t e m e n t une longue-vue, mais l 'on ne 
put, au bout d'un temps t rès - long et encore par 
hasard, en découvr i r qu'un seul. A quarante 

pas, i l est très-diffici le de bien voir ces oiseaux ; 
à deux cents pas, i l est impossible de les distin
guer, quand bien m ê m e on conna î t l'endroit où 
une cinquantaine d'individus viennent de s'a
battre. Au commencement de leur séjour, ces 
oiseaux é ta ien t peu craint i fs ; mais bientôt la 
chasse qu'on leur fit les rendit déf iants , et i l de
vint impossible aux plus adroits chasseurs de 
les surprendre. 

Après avoir passé cinq mois à Borkum, les 
syrrhaptes en disparurent peu à peu. Le U r oc
tobre, on pouvait encore en compter cinquante-
quatre avec une longue-vue ; le 10, huit seule
ment ; le 12, c inq ; le 13, deux : ce furent les 
derniers. Vers la m ê m e époque , on en vit en
core dans l ' i n t é r i eu r de l 'Allemagne, selon 
A l t u m , dans l 'Oldenbourg; d 'après mes propres 
observations, aux environs de Hambourg. Ils 
n'avaient cependant pas complè tement disparu, 
comme le croi t A l t u m ; l ' année suivante on en re
vi t . En j u i n 1864, on en observa aux environs de 
Plauen, et à la fin d'octobre de la même année, 
près de "Wreschen, dans la province de Posen. 
Vers la m ê m e é p o q u e , i l s'en montra aussi aux 
environs de Hambourg ; probablement, comme 
en 1863, ils avaient n i ché dans le Jutland et 
dans les îles danoises. Je ne pus malheureu
sement observer ceux qu i n ichèrent près de 
Hambourg, mais Reinhardt a étudié ceux qui 
s ' é tab l i ren t en Danemark. Les premiers œufs 
f u r e n t t r o u v é s peu après l 'arr ivée de ces oiseaux, 
et ce naturaliste en r e ç u t le 6 j u in . I l y avait 
trois œuf s dans un n i d . D 'après un auteur, un 
autre chasseur avait t rouvé deux nids; un autre 
chasseur en avait découver t un troisième. Le 
mâle et la femelle d'un de ces nids avaient été 
pris aussi : la femelle d'abord, le mâle ensuite. 
Deux nids voisins renfermaient, l 'un trois œufs, 
l 'autre de<ix. Le premier de ces nids consistait 
en une légère dép re s s ion , c reusée dans le sable, 
et lapissée de quelques joncs ; le second était 
p lacé dans des b r u y è r e s , et é ta i t tapissé d'herbes 
sèches . Dans le courant de j u i n , on découvrit 
plusieurs autres nids, sur les dunes ; tous étaient 
conslruits de la m ê m e f açon . Le 27 juillet, un 
chasseur fit lever une femelle de dessus son nid, 
qu i renfermait trois œuf s ; i l plaça un lacet, et 
quand i l revint , au bout de quelques heures, la 
femelle é ta i t prise ; i l s'empara du mâle delà 
m ê m e f açon . Pendant ce temps, un des petits 
é ta i t éc los ; un second sortit de l 'œuf peu après; 
mais ces deux poussins pé r i r en t dans la pre
m i è r e j o u r n é e , par manque de soins suffisants, 
sans doute. Ces observations prouvent que les 
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syrrhaptes sont monogames, et que le m â l e p rend 
part 5 l ' incuba t ion . 

A c c l i m a t a t i o n . — Dans l 'ouvrage que je p u 
bl ia i en 1863, sur la m i g r a t i o n de ces oiseaux, 
j 'expr imais l ' e s p é r a n c e que les syrrhaptes, au cas 
où ils seraient p r o t é g é s i n t e l l i gemment , s 'accli
materaient dans nos c o n t r é e s , et y deviendraient 
un gibier commun . « E t si m ê m e i l ne devait pas 
en ê t r e ainsi, disais-je, si toutes nos e s p é r a n c e s , 
quelque fondées qu'elles paraissent, devaient ê t r e 
d é ç u e s , i l n'en serait pas moins i n f i n imen t plus 
honorable d'avoir t en té de les acclimater, que 
d'avoir c h e r c h é à en d é t r u i r e le plus possible, 
pour la satisfaction d'une vaine gloriole de chas
seur . » Je voulais obtenir pources oiseaux é t r a n 
gers le respect d û par l ' hosp i t a l i t é . Rien n ' é t a i t 
plus loin de ma pensée que d ' é c r i r e leur h is to i re , 
et surtout que de d é c e r n e r à mes opinions le 
ca rac tè re de l ' infa i l l ib i l i té . Je ne fus pas compris : 
A l l u m a éprouvé le besoin de s 'é lever contre ma 
pr iè re aux chasseurs allemands. « B r e h m cro i t , 
d i t - i l , que les syrrhaptes s 'acclimateraient chez 
nous à l ' é ta t sauvage, au cas o ù , au c o m m e n 
cement, ils seraient suff isamment p r o t é g é s ; 
cette op in ion , d ' a p r è s c e qu i s'est passé à B o r k u m , 
où cependantces oiseauxtrouvaienl plus que par
tout ailleurs un te r ra in favorable à leur m u l t i p l i 
cat ion, est à rejeter d'une m a n i è r e absolue. 
Comme probablement i l n'a jamais vu de syr
rhapte vivant en l ibe r t é , i l ne pourra i t invoquer à 
l 'appui de sa t h è s e aucune raison d é d u i t e des 
m œ u r s et d u genre de vie de ces oiseaux. » Je 
n'ai au contraire aucun m o t i f de douter de la 
possibi l i té qu ' i l y a d'acclimater les syrrhaptes, et 
mon opinion n'est pas aussi d é n u é e de fondement 
q u ' A l l u m veut bien le di re . Seulement, une con
dit ion demandait à ê t r e rempl ie : i l fa l la i t mieux 
les p ro téger qu'ils ne l 'ont é t é . Des gens q u i , de 
leur propre aveu, la chasse au fus i l é t a n t deve
nue trop di f f ic i le , ont eu recours au poison, à 
des grains de b lé i m b i b é s d'une solution de 
s t r y c h n i n e , t é m o i g n e n t s u f f i s a m m e n t q u ' i l s ne sa
vent ce que c'est que de m é n a g e r des animaux. 
D'ailleurs partout, comme à B o r k u m , on a pour 
suivi avec acharnement ces malheureux oiseaux; 
on a par tout e m p l o y é tous les moyens possibles 
pour les d é t r u i r e , sans compter que beaucoup 
ont p é r i par leur propre faute . A ins i , on en ra 
massa un grand nombre qu i s ' é t a i en t a s s o m m é s 
contre les fils des t é l é g r a p h e s . Heureusement, 
on en p r i t aussi beaucoup, et l 'on eut dès lors 
l'occasion d ' é t u d i e r les m œ u r s de ces oiseaux 
en cap t iv i t é . 

C a p t i v i t é . — Déjà deux ans avant la grande 

i m m i g r a t i o n de 1863, le Ja rd in zoologique de 
Londres avait r e ç u un envoi c o n s i d é r a b l e de 
syrrhaptes, de la Chine ; mais depuis 1863, ces 
oiseaux sont communs dans tous les j a rd ins 
zoologiques et dans beaucoup de collections 
p a r t i c u l i è r e s . 

Bo l l e , A . de Homeyer et Hol tz nous ont sur
tout f a i t c o n n a î t r e la vie des syrrhaptes en cap
t ivi té ; mes propres observations concordent 
par fa i tement avec celles de Bol le et de Homeyer . 
Holtz raconte que le 17 octobre 1863, i l v i t un 
syrrhapte b les sé dans une peti te cage; i l l 'ob
serva longtemps, et t rouva q u ' i l se compor ta i t 
comme beaucoup d'autres oiseaux. I l l u i a m 
puta l 'aile b l e s sée , c a u t é r i s a la plaie et le m i t 
dans une chambre. A u bout de trois j o u r s , l ' o i 
seau c o m m e n ç a à cour i r de tous c ô t é s , et à man-

| ger, sans m o n t r e r aucune cra inte . I l p rena i t à 
terre les grains de b l é , et se posait à certains 
endroits de p r é f é r e n c e . Ce q u ' i l y avait en l u i de 
par t icul ier , c'est q u ' i l ne pouvait sou f f r i r les c r i 
nolines. Si une dame ayant cet accessoire l 'ap
prochai t de t rop p r è s , i l poussait des cris de 
m é c o n t e n t e m e n t , coura i t sur el le, le cou et la 
t ê t e tendus, l u i donnai t des coups de bec. 

Plus t a rd , Hol tz le por ta dans sa chambre et 
le p laça dans une grande cage peu é l e v é e , r em
plie de sable et p lacée p r è s du p o ê l e . « Dès le 
mat in , l'oiseau s 'évei l la i t , se rendait à la place 
où on l u i mettai t sa nou r r i t u r e et mangeait avec 
av id i t é . I l t ro t t a i t ensuite par la chambre, p ico
lant par c i par là le plancher, les paillassons, 
un tapis de f o u r r u r e , tou t en net toyant soigneu
sement son plumage. I l passait dans son bec les 
plumes de ses ailes et de sa queue et les lissait avec 
beaucoup d 'a t tent ion ; i l bat tai t des ailes pour 
secouer les plumes q u i s ' é t a i en t d é t a c h é e s ; 
mais, à ce moment , la'perte d 'une por t ion d'une 
aile, l u i faisait souvent perdre l ' é q u i l i b r e . 

« Les rayons du soleil p é n é t r a i e n t - i l s dans 
l 'appartement, le syrrhapte venait s'y exposer. 
I l se col la i t contre le m u r en face de la f e n ê t r e 
et se chauffa i t . Souvent, i l l u i prenai t fantaisie 
de manger ; alors i l coura i t rap idement vers sa 
mangeoire, prenai t quelques grains, s'en al lai t 
vers le vase qu i contenait de l 'eau, y plongeait 
son bec, buvai t en deux ou t rois longs t rai ts , re
levait la t ê t e , mais sans cependaut que son bec 
d é p a s s â t la posi t ion horizontale , et r e tourna i t 
rapidement à la place où donnai t le solei l . I l est 
assez singulier que cet oiseau ne se soit mis à 
boire qu'au bout de douze jours a p r è s sa bles
sure ; et cependant, chaque j o u r on p l a ç a i t à 
cô t é de sa mangeoire un vase r e m p l i d'eau f r a i -
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rhe . Les auteurs assurent pourtant que, dans les 
steppes, les syrrhaptes viennent r é g u l i è r e m e n t 
s'abreuver aux sources. » 

Holtz décr i t parfaitement la d é m a r c h e de cet 
oiseau, et la compare avec beaucoup de justesse 
à celle d'une poupée m é c a n i q u e . I l faisait assez 
de b ru i t en marchant sur le plancher, ce qu'on 
ne remarque pas quand, en l iber té , i l trotte sur 
le sable. Lorsque le soleil n 'arrivait pas dans 
la chambre, i l cherchait une porte, sous laquelle 
passait un courant d'air frais, et Holtz en con
c lu t , avec raison, qu ' i l n 'aimait pas la chaleur de 
l'appartement. « Ma femme, continue cet au
teur, s'amuse souvent avec cet oiseau. Quand 
elle s'approche, i l la regarde en colère , pousse 
le cr i gouck, qu ' i l redouble quelquefois ; s'ap-
proche-t-elle davantage, i l crie plus for t , plus 
souvent ; c'est un igourrr qu i va toujours en 
montant. Parfois, i l l u i donne des coups de bec 
à la main , et étale les plumes de sa queue 
comme un paon qu i fait la roue. Ce syrrhapte 
mourut le 1 1 octobre. >> 

« D 'après son aspect généra l , dit Bolle, le 
syrrhapte ressemble à un pigeon, mais i l est 
encore plus br.s sur pattes que tous les pigeons 
connus. Sa petite tê te , por tée par un cou court, 
reposantsur un tronc assez volumineux, rappelle 
la caille, et la teinte fauve du plumage contribue 
encore à for t i f ier cette ressemblance. En un 
mot, cet oiseau semble un i n t e r m é d i a i r e de la 
caille et du pigeon. Le tronc est large, aplati i n -
f é r i e u r e m e n t ; l'oiseau porte les pointes des ailes 
relevées, la queue horizontale ; i l trotte, mais pas 
très-vite ; en m ê m e temps, i l dandine un peu son 
corps; c'est à peine si on voit ses pattes. Sa 
voix, qu'on n'entend pas souvent, est faible. 
Elle est composée de deux cris : l ' un d'appel, 
l 'autre de r é p o n s e ; l 'un est bas, assez harmo
nieux et peut ê t re rendu par guelouk, guelouk ; 
l'autre est élevé et s'exprime par kurr, kurr ; 
tous les deux sont lancés sans grande force. Le 
mâle et la femelle semblent avoir les m ê m e s 
cris. » 

De Homeyer eut occasion d'observer plus 
longtemps ces oiseaux en capt ivi té , et sa descrip
t ion est encore plus exacte. « Le syrrhapte, écr i t -
i l , ne rappelle nullement les pigeons; i l se mon
tre bien le proche parent des gangas. I l mar
che, i l se meut presque comme le chata ; seule
ment, ses pattes sont plus petites et autrement 
c o n f o r m é e s , aussi f a i t - i l de plus petits pas et pa
ra i t - i l ramper p lu tô t que marcher. » Je dois en
core ajouter que la s ingular i té de celte d é m a r c h e 
tient surtout à l 'obl iquité des tarses. Le syrrhapte 

est un véri table plantigrade. Son ventre n'est pas 
à deux cen t imè t r e s au-dessus du sol, tandis que 
celui d 'un ganga est au moins trois fois plus 
élevé. « Toute la face i n f é r i eu re du corps, con
tinue de Homeyer, forme, quand l'oiseau mange, 
une ligne presque droite, au-dessus de laquelle 
bombe le dos. La partie la plus élevée corres
pond non au mi l ieu du corps, mais aux épaules, 
ce qui fai t que l ' a r r iè re de l'oiseau paraît très-
a l longé . Comme Bruch l'a parfaitement observé, 
les ailes sont por tées de di f férentes façons. Les 
r émiges sont toujours p lacées l'une derrière l'au
tre, comme les montants d'un éventail à demi 
p l o y é ; elles se recouvrent ens'imbriquant.L'aile 
en est amincie en forme de sabre : tantôt elle 
repose sur la queue, surtout quand l'oiseau s'a
gite, t an tô t sa pointe se cache sous les sous-cau
dales, ou bien elle est sous la queue, dans la 
m ê m e ligne que les rectrices médianes ; tantôt, 
et c'est là le cas ordinaire, elle a sa pointe diri
gée en haut. A u repos, le syrrhapte se ramasse en 
boule : c'est surtout alors qu ' i l ressemble à une 
caille. Marche-t-i l lentement, i l paraît ramper; se 
hâte-t- i l , i l a la d é m a r c h e d'une poupée à ressort; 
est-il encore plus pressé , sa démarche est titu
bante. Mais, je le r é p è t e , les mouvements de sa 
t ê t e , l 'habitude qu ' i l a de jeter du sable avec son 
bec, la façon dont i l cherche ses aliments, dont 
i l é cou te , dont i l regarde les choses extraordi
naires, en un mot, toutes ses allures sont d'un 
gal l inacé , et non d'un pigeon, et rappellent ab
solument les gangas. » 

Qu ' i l me soit permis d'ajouter à ces lignes un 
court r é s u m é de mes propres observations. 

Le Jardin zoologique de Hambourg a reçu 
sept syrrhaptes, provenant de la grande émigra
t ion , le 2, le 5 octobre et le 1 e r décembre 1863. 
Deux a r r ivè ren t malades et pé r i ren t : l'un le 1", 
l 'autre le 15 novembre de la m ê m e année; un 
t ro i s ième mouru t le 21 mars 18'35; deux autres 
furent égorgés par une belette, qui avait trouvé 
moyen de p é n é t r e r dans la cage. Leur manière 
d 'ê t re a peu var ié depuis le premier jour, et cor
respond parfaitement à ce qu'en ont écrit Bolle 
et Homeyer. Je dois dire notamment que jamais 
je n'ai é té t en t é de rendre le c r i de ces oiseaux 
par kœckerick, comme l'a fait le docteur Altum, 
et je suis, sous ce rapport , du m ê m e avis que les 
deux autres auteurs. Mes syrrhaptes se sont trou
vés t r è s -b ien d'une nourr i ture for t simple; en 
été comme en hiver, ils sont toujours restés dans 
leur cage ; rarement ils ont profi té d e l à liberté 
qu'on leur laissait de se ret irer dans l'arrière-

I cage qu i est couverte en verre. Lorsqu'il pleut) 
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ils se mettent â l ' ab r i , mais s ' i l n'a pas p l u 
de longtemps, ils restent à d é c o u v e r t pendant 
environ une demi-heure, pour m o u i l l e r leur 
plumage ; ils sont insensibles au f r o i d ; ils ont 
s u p p o r t é , sans en p a r a î t r e i n c o m m o d é s , l ' h iver 
t r è s - r igoureux de 1863-1864, et cont inua ien t 
encore à cour i r , quand le sol é t a i t couvert d'une 
forte couche de neige. Tant q u ' i l ne neigeait pas, 
ils restaient dehors; mais, tandis qu'en é t é ils se 
t iennent toujours au moins à une pet i te dis
tance les uns des autres, ils se rapprochaient 
alors, se pressaient les uns contre les autres 
de façon à ce qu'i ls paraissaient ne f o r m e r à 
sux cinq qu'une seule masse. Ils se couchaient, 
ainsi se r rés , dans diverses positions, mais de ma
nière à n e pas laisser entre eux la moindre place. 
Dans cette posture, ils laissaient la neige t o m 
ber et les recouvrir jusqu 'au cou. Pendant les 
temps d é n e i g e , leur ac t iv i t é semblait ê t r e moins 
grande. Ils é t a ien t obl igés de glisser leur t ra in 
an t é r i eu r comme un t r a î n e a u , et se frayaient 
de la sorte un chemin de la largeur de leur poi
t r ine , chemin au m i l i e u duquel deux sillons lon
gi tudinaux r e p r é s e n t a i e n t les pistes, dans les
quelles les pas se confondaient les uns avec les 
autres. 

A u commencement de j u i n 1864, les m â l e s 
devinrent inquiets, et f in i r en t par se l ivrer des 
combats. Ils prenaient alors une posture diffé
rente de celle des gangas; ils levaient leur t ra in 
a n t é r i e u r , h é r i s s a i e n t les plumes du cou, de la 
poitr ine et du dos, é c a r t a i e n t un peu les ailes, 

| fondaient l'ufo sur l 'autre, se portant des coups 
'de bec, adroits, mais peu v igoureux. L ' u n f i n i s 
sait toujours par c é d e r et par prendre la f u i t e ; 

l 'autre alors accourai t t r i o m p h a n t vers une des 
femel les , et t r o t t a i t autour d'elle. Le 6 j u i n , on 
t r o u v a u n œ u f . E n 1865, les syrrhaptes se m o n t r è 
rent en amour dès le mois de m a i , et la m ê m e 
femelle pondi t ses trois œ u f s , le 14, le 19 et le 
21 m a i . El le n 'avai t cons t ru i t aucune e s p è c e de 
n i d , et n 'avait pas m ê m e c r e u s é l é g è r e m e n t le 
sol . El le p o n d i t chaque œ u f à u n endro i t d i f f é 
rent , quoique j 'eusse bien r e c o m m a n d é de ne 
pas toucher le premier , et que j 'eusse f a i t met t re 
le second à cô té de l u i . E s p é r a n t que la femel le 
se d é c i d e r a i t à couver, j e laissai les œ u f s t rop 
longtemps dans la cage : j e dus enf in me r é s o u 
dre à les enlever. Le 22 j u i n , la femelle commen
ça à pondre de nouveau; elle eut encore trois 
œ u f s , mais se m o n t r a à leur é g a r d de la plus 
c o m p l è t e i n d i f f é r e n c e . Je voulus les fa i re couver, 
mais n'ayant p u me procurer de poule bonne 
couveuse, cet essai ne me r é u s s i t encore pas. 

Les œ u f s de syrrhapte var ient peu. I ls ont de 
de 39 à 41 m i l l i m . de longueur et de 27 à 30 

' m i l l i m . d ' é p a i s s e u r . I ls sont e l l ip t iques , à peu 
' p r è s é g a l e m e n t arrondis des deux bouts , d 'un 

gra in fin, et peu br i l l an t s . Us sont d 'un j aune 
v e r d â t r e , r e l evé par des taches d ' un gris b r u n 
foncé qu'entoure une a u r é o l e g r i s - b r u n cla i r , 
et é g a l e m e n t d i s p e r s é e s sur toute la surface de 
l 'œuf. Quelquefois les taches sont r é u n i e s en 
couronne vers l 'une des e x t r é m i t é s . En t re les 
taches se t rouvent des traits, des lignes, des 
points. En somme, ces œ u f s ressemblent beau
coup à ceux des gangas. 

Dans le courant de l ' é té 1866, un ganga chata 
m â l e s'est a c c o u p l é avec u n syrrhapte femel le , 
mais sans r é s u l t a t . 

L E S T E T R A O N I D É S — TETRAONES. 

Die Rauchfasshûhner. 

C a r a c t è r e s . — Les t é t r a o n i d é s ont le t ronc 
épais et r a m a s s é ; les ailes courtes ou de longueur 
moyenne ; la queue courte, t r o n q u é e à angle 
droi t , rarement longue et conique ou b i f u r q u é e ; 
le bec court , f o r t , épa i s , t r è s - b o m b é ; les jambes 
basses et é p a i s s e s ; les tarses plus ou moins cou
verts de plumes ; les doigts, chez plusieurs, 
pourvus d'appendices c o r n é s singuliers, que 
l ' on a r e g a r d é s comme des plumes a t r o p h i é e s ; 
un plumage r iche et abondant, ne laissant der
r i è r e le cou et au-dessus de l 'œi l que quelques 
parties nues, celles q u i surmontent l 'œi l é t a n t 
couvertes de petites éca i l l e s , rouges et c o r n é e s . 

D ' ap rè s Nitzsch, l 'organisat ion interne des t é 
t r a o n i d é s of f re les s i n g u l a r i t é s suivantes. L'os 
lacrymal a sa por t ion f ron ta le t r è s - é l a r g i e , fo r 
mant une sorte de plateau fo r t , saillant en de
hors, et sa po r t ion ascendante a t r o p h i é e . Les 
apophyses temporales a n t é r i e u r e et p o s t é r i e u r e 
sont unies, et const i tuent un canal dans leque l 
est logé le muscle temporal . Le m a x i l l a i r e s u p é 
r i eu r est t r è s - p e t i t ; les os palatins sont minces , 
en fo rme d ' a r ê t e de poisson; les apophyses p o s t é 
rieures des branches du maxi l l a i r e i n f é r i e u r sont 
longues et r e c o u r b é e s en haut . Les c ô t e s , au 
nombre de sept paires, sont larges et for tes ' ; la 
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paire an t é r i eu re est f o r m é e par de fausses cô tes ; 
les ver tèbres dorsales m é d i a n e s sont soudées 
ensemble. Le sternum rappelle celui des p i 
geons avec un bord cervical plus déve loppé ; 
mais, en somme, cette p ièce du squelette est 
plus membraneuse qu'osseuse; le b r é c h e t est 
moins élevé que celui des pigeons ; la four 
chette est amincie ; l 'omoplate est é largie vers 
son ex t r émi t é l ibre . Les membres a n t é r i e u r s ont 
ceci de particulier que l ' h u m é r u s est t rès - la rge et 
la courbure du cubitus dans sa port ion o léc ra -
nienne bien d é v e l o p p é e ; l ' h u m é r u s , ainsi que la 
main, sont plus courts que l'avant-bras. Le f é 
mur est pneumaLique. La voûte palatine est par
courue par des sillons transversaux, den te lés . La 
langue a une face dorsale molle et aplatie; elle 
p ré sen te à peu près la m ô m e largeur dans toute 
son é t e n d u e , se termine par une pointe courte, 
et ne renferme qu'un noyau simple, p r é s e n t a n t 
en a r r i è r e des apophyses angulaires. Le corps 
de l 'hyoïde est long et mince, le jabot t rès - grand ; 
le ventricule s u c c e n t u r i é a des parois épa isses , 
r ichement glanduleuses ; le gésier est fortement 
m u s c u î e u x . Les coecums sont remarquables par
leur longueur. La partie i n f é r i e u r e de la t rachée 
et du larynx est e n t o u r é e d'une masse de tissu 
cellulaire arrondie, et de consistance gélati
neuse. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les t é t r aon i -
dés habitent le nord du globe. On les trouve 
dans toute l 'Asie et l 'Europe, depuis l 'Himalaya 
et les montagnes de l'est de l'Asie : ils manquent 
en A f r i q u e ; mais on les rencontre de nouveau et 
en nombre dans l ' A m é r i q u e du Nord . 

M w u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les t é t r aon i -
dés se tiennent de p r é f é r e n c e , mais non exclu
sivement dans les fo rê t s ; quelques-uns habitent 
les steppes, d'autres les p â t u r a g e s des monta
gnes, i m m é d i a t e m e n t au-dessous de la l imi te 
des neiges é t e r n e l l e s . T o u s , s a n s exception, sont 
des oiseaux sédenta i res , ne s ' éca r t an t pas beau
coup des lieux qu'ils f r é q u e n t e n t ou ne s'en 
éca r t an t qu ' i r r égu l i è rement . . 

Pendant la saison des amours, les t é t r aon idés 
vivent seuls ou par paires ; tout le reste de l'an
n é e , ils forment des compagnies, mais jamais 
t r è s - n o m b r e u s e s . Us se nourrissent de f ru i t s , de 
baies, de bourgeons, de feuilles, d'aiguilles de 
con i f è r e s , de graines, d'insectes, de larves; 
quelques-uns ne vivent pendant un certain 
temps que de feuilles et de bourgeons. 

Les t é t raon idés peuvent ê t re cons idérés 
comme des oiseaux bien doués , quoiqu'ils ne 
soient cependant pas les plus parfaits des ga l l i 

nacés . Us marchent bien, pas à pas, très-vite 
mais ils volent lourdement, en battant des aile> 
avec b ru i t , et au pr ix de grands efforts. Aussi 
ne vont- ils jamais loin et ne s'élèvent-ils pas 
haut dans les airs. Leurs sens sont très-déve-
loppés , surtout l 'ouïe et la vue; quant à leur 
intelligence, elle pa ra î t ê t re médiocre . 

Quelques espèces vivent en monogamie; les 
autres, en polygamie, c 'est-à-dire qu'un individu 
d'un sexe, comme nous avons eu déjà occa
sion de le faire remarquer, s'accouple avecjîin 
ind iv idu quelconque de l 'autre sexe, sans qu'il 
existe entre eux une union durable. L'amour 
semble agir sur les t é t raon idés plus fortement 
que sur les autres p u l v é r a t e u r s ; les mâles té
moignent de leur ardeur par leurs cris, par l'ou
bl i de leur propre s é c u r i t é , par des allures qui 
nous p a r a î t r a i e n t folles, si elles n'avaient pour 
nous un certain at t rai t . 

Les t é t r aon idés se mul t ip l ien t abondamment; 
la femelle pond de hui t à seize œufs , qui sont 
ovalaires, à coquille lisse, j aunâ t res , et tache
tés de b run . Us ne construisent pas de nid 
proprement d i t . La femelle se contente de creu
ser un peu le sol, dans quelque endroit caché, 
et de tapisser ce creux avec des herbes et quel
ques plumes. Elle couve avec ardeur, et ne 
quitte ses œuf s que quand le danger est immi
nent. Elle garde avec elle ses petits jusqu'à ce 
qu'ils puissent voler , leur prodigue tous ses 
soins, se dé»voue, s'expose au danger pour les 
sauver. Ceux-ci croissent très-rapidement, mais 
ils passent par plusieurs degrés de développe-| 
ment avant de devenir complè tement adultes.' 

Des naturalistes suédois ont remarqué, dans 
ces derniers temps, que les tétraonidés muaient 
non-seulement leurs plumes, comme les autres 
gal l inacés , mais encore leurs ongles ; ceux-ci se 
d é t a c h e n t et sont r emplacés par d'autres qui 
se sont déve loppés sous eux. Cette mue semble 
co ïnc ide r avec le renouvellement des appendices 
co rnés des doigts. 

Chasse. — S'il existe encore des tétraonidés, 
ce n'est pas à l 'homme que nous en sommes re
devables; car i l a poursuivi ces nobles animaux 
avec plus d'acharnement que les bêtes féroces, 
et i l continue encore cette guerre sans pitié ni 
m i sé r i co rde . Ce n'est que dans les pays où les lois 
sur la chasse sont observées et appliquées par 
des forestiers instruits et intelligents, que nous 
pouvons e spé re r de rencontrer encore ces hôte» 
a i l é s , qui font la gloire et le plus bel orne
ment de la fo rê t . Je crois de mon devoir d'en
trer i c i en lice en faveur de tous les tétraonidés» 
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Fig. 81. Le Lyrure des bouleaux (p. 315) 

de les recommander de toutes mes forces à tous 
les amis de la nature. Jamais, j ' e n suis con
vaincu, les t é t r a o n i d é s n 'ont fa i t le moindre 
dégâ t dans nos f o r ê t s ; ils ne sont pas m ê m e ca
pables de nui re à de jeunes plants. Les cerfs et 
les chevreuils causent des dommages aux t a i l 
l i s , on peut m ê m e reprocher au l ièvre plus d 'un 
m é f a i t ; mais pour ce qu i est des oiseaux dont 
i l est question, de sé r i euses observations d é m o n 
trent le néan t des accusations qu 'on a pu porter 
contre eux. I l est vrai qu 'en hiver sur tout , ils se 
nourrissent de feuilles et de bourgeons; mais on 
ne peut a l l é g u e r que ce soient là de bien grands 
p r é j u d i c e s . I ls ne sont pas nuisibles, et ils font la 
joie de tous ceux qu i a iment et connaissent la 
forê t ; aussi devons-nous les é p a r g n e r , les pro
t é g e r contre leurs ennemis, et de ceux-ci , les 
pires sont les braconniers. Le vrai chasseur n'est 
jamais un grand destructeur. 

LES TÉTRAS — TETRAO. 

Die Auerhûhner, the Capercaillies. 

Caractères. — Ce genre, vu l'insuffisance 
d 'at tr ibuts c a r a c t é r i s t i q u e s , n'est pas a c c e p t é par 
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tous les ornithologistes ; ceux qu i l 'ont adopte 
admettent pour c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s : une 
queue, chez le m â l e et la femelle, fo r tement ar
rondie à son e x t r é m i t é ; les plumes de la gorge 
t r è s - a l l o n g é e s , chez le m â l e . 

Le genre a pour type une e s p è c e d 'Europe. 

LE TÉTRAS UROGALLE — TETRAO UROGALLUS. 

Das Auerhuhn, the Capercaillie» 

Caractères. — Le tétras urogalle ou coq-de-
bruyère (Pl . xxv t i ) , u n des plus grands oiseaux 
de nos c o n t r é e s , est en m ê m e temps le plus noble 
de toute la f ami l l e des t é t r a o n i d é s . I l a le som
met de la t ê te et la gorge n o i r â t r e s ; la nuque 
d 'un gris c e n d r é f o n c é , m o i r é e de n o i r ; le devant 
du cou m o i r é de c e n d r é n o i r â t r e ; le dos n o i r â t r e , 
comme s a u p o u d r é de c e n d r é et de b r u n roux, 
le dessus de l'aile b r u n - n o i r , fo r tement m o i r é 
de b r u n r o u x ; les plumes de la queue noires, 
avec quelques taches blanches; la po i t r i ne d 'un 
vert b r i l l an t , presque m é t a l l i q u e ; le ventre ta
c h e t é de blanc et de noir , sur tout vers la r é g i o n 
anale ; l 'œil b r u n , e n t o u r é d 'un cercle n u rou 
ge-laque v i f ; le bec couleur de corne. Cet o i -

I V — 350 
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seau a de 71 à 80 cent, de long, et de l m , 4 3 à 
lm,51 d'envergure; la longueur de l'aile est de 
41 à 47 cent., celle de la queue de 36 à 39. I l 
pèse , en moyenne, d 'après Geyer, de 5 à 6 k i l o 
grammes. 

La femelle est d'un tiers plus petite que le 
mâ le . Elle a la tê te et le dessus du cou noi râ t res , 
rayés en travers de jaune roux et de brun no i r ; 
le reste du plumage m ê l é de b run noir , de 
jaune roux et de gris roussâ t re ; les rectrices 
roux-marron, à raies transversales noires; la 
gorge et le p l i de l'aile d'un jaune marron ; la 
poitrine marron; le ventre roux j a u n â t r e , varié 
de raies transversales interrompues , blanches 
et noires. Elle a de 75 à 82 cent, de long et de 
l r a , 15 à l m , 2 2 d'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 36 à 39 cent., celle de la queue de 
22 à 25. Elle pèse de 2 à 4 kilogrammes. 

Les jeunes, sous leur p r e m i è r e l ivrée, c 'est-à-
dire lorsqu'ils viennent d 'éc lore et qu'ils sont 
absolument couverts de duvet, ont le f ront d'un 
jaune roux, relevé par deux raies longitudina
les brunes, qui prennent naissance en a r r i è r e 
des narines.Une tache, éga l emen t brune, cou
vre la région naso-oculaire. Au-dessus de l'œil 
est une raie a r q u é e brune ; entre les deux 
yeux sont deux traits brun-noi r , qui vont se 
r éun i r en a r r i è r e . L 'occiput est roux, et pré
sente en a r r i è re une bande no i r â t r e , de la
quelle part une raie qu i descend le long de la 
ligne m é d i a n e du cou. Les côtés de la tê te sont 
d'un jaune roux, avec une raie brune ou noire 
en a r r i è re de l 'œil. Les plumes du dos sont 
roux-de-rouil le , semées de taches et de raies 
noires et brunes ; celles du ventre sont d'un jaune 
gr i sâ t re , et celles de la gorge de couleur claire. 
L 'œi l est g r i s -b leuâ t re ; l ' ir is couleur de plomb ; 
l a m a n d i b u l e s u p é r i e u r e couleur de corne foncée , 
l ' i n fé r ieure couleur de corne claire; les doigts et 
les ongles sont j a u n â t r e s . 

Quelques jours après l 'éclosion, les r é m i g e s 
se mont ren t ; après elles, les plumes du dos et 
de la poitrine, puis celles de la tête . A ce mo
ment, toutes les petites plumes de la tôle, de la 
nuque, du dos, sont d'un gris noir, à pointe blan
che, à tige rayée de jaune roux, à taches trans
versales noires et jaune-roux; les rémiges sont 
d'un gris noir, à taches et à bandes jaune roux; 
les couvertures supé r i eu re s de l'aile ressemblent 
aux plumes du dos; le ventre est jaune-roux, à 
taches ei-à raies brunes. 

Ce premier plumage ne larde pas à ê t re rem
placé par un second. Les plumes de la tê te et 
de la nuque sont alors d'un jaune roux, à bandes 

transversales, à lignes disposées en zigzag, noi
res et brunes; celles du dos ont le même dessin 
sur un fond brun roux ; l 'œil est entouré d'un 
cercle t ache té de blanc et de noir ; la gorge est 
b l a n c h â t r e , bo rdée de gris foncé et semée de 
taches transversales de m ê m e couleur; la partie 
an t é r i eu re du cou est b lanc- roussâ l re , à bandes 
transversales noires; vers la pointe, la tige des 
plumes est rousse. Le jabot est jaune-roux, va
rié de taches b l a n c h â t r e s ; le ventre est couvert 
de plumes blanches et jaune-roux, rayées trans
versalement de b r u n . L 'œil est bleuâtre, l'iris 
gris ; le bec et les pattes sont couleur de corne; 
les ongles b l a n c h â t r e s ; les tarses couverts d'un 

! duvet gris. 
J u s q u ' à celte époque , mâles et femelles ont 

le m ê m e plumage ; ils ne diffèrent que par la 
taille. Mais la femelle va maintenant revêtir peu 
à peu son plumage définitif, tandis que le mâle 
muera encore une fois. Celui-ci a alors la tête 
gris-noir, m o i r é e de gris cendré clair, à refiels 
roux dans sa partie an t é r i eu re ; la nuque et les 
côtés du cou sont gris c e n d r é , parcourus de très-
fines lignes en zigzag, t i rant sur le jaunâtre; 
le croupion et le bas du dos sont de mêmecou-
leur, le haut du dos est d'un brun roux mat, avec 
des lignes en zigzag d'un brun noir. Les rémiges 
sont obtuses, d'un gris noir et parsemées de ta
ches d'un roux-châ ta in mat ; les plumes du bras, 
ainsi que les tectrices supér ieures de l'aile, sont 
d'un b run- roux foncé , avec une tache blanchâ
tre vers la pointe; en outre, elles sont parcou
rues de lignes en zigzag, no i iâ l res , très étroites. 

i Les plumes de la gorge sont gris-blanc, à lige 
: no i r â t r e ou gris foncé vers l 'ext rémité ; celles du 

devant du cou sont b lanchâ t res , tachetées et moi
rées de no i r â t r e et de gris cendré ; celles qui re
couvrent le jabot sur la ligne médiane sont 
noires, avec la tige rousse et grise vers l'extré
mi té ; les autres sont mêlées de roux, de noir et 
de brun noir. A la poitr ine, les plumes de la 
région m é d i a n e sont noires, tachetées de roux, 
à pointes blanches ; celles des parties latérales 
sont d'un brun-roux mat, à pointes blanches, 
et parcourues de lignes en zigzag noires; 
celles du ventre et des jambes sont blanches 
et grises. L 'œi l est noir ; l 'iris brun; le bec 
couleur de corne ; les tarses, jusqu 'à la nais-

i sauce des doigts, sont couverts d'un duvetblan-
| châ t r e ; les doigts sont couleur de corne, les 

ongles ont la m ê m e teinte, mais plus foncée en 
a r r i è re qu'en avant. 

Quand le jeune mâle a atteint la moitié de sa 
taille, ses plumes définit ives apparaissent : û a * 
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bord celles des ailes et de la queue, puis celles 
des flancs, de la po i t r ine , et enf in d u reste du 
corps. Mais ce n'est que lo r squ ' i l a fini de grandir 
que toutes sont d é v e l o p p é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e t é t r a S UTO-
g?Ile habitai t autrefois toutes les grandes f o r ê t s 
de l 'Europe et du nord de l 'Asie ; ac tuel lement , 
i l a disparu de bien des l o c a l i t é s . Cependant, 
son aire de dispersion est encore f o r t é t e n d u e ; la 
guerre qu'on l u i a faite l 'a d é t r u i t sur certains 
points, mais n'a point r e c u l é les f r o n t i è r e s de 
son habitat. Blasius donnait les Alpes comme 
la l imite la plus m é r i d i o n a l e de l 'aire de dis
persion de cet oiseau ; depuis, on l'a o b s e r v é 
dans le m i d i de l 'Europe. A u m u s é e de Madr id 
se trouvent plusieurs coqs de b r u y è r e , q u i , m v a 
assuré le directeur, avaient é té t u é s sur le ver
sant espagnol des P y r é n é e s ; von der Muti le 
reçu t un coq de b r u y è r e de B r a t h o r i , où cet o i 
seau parait ne pas ê t r e rare ; i l en est de m ê m e 
en Anatol ie , et i l se montre aussi en E u b é e . L i n . 
dermayer, plus tard, le vi t c o m m u n dans les f o 
rê t s de l 'Acarnanie. De là , en se dir igeant vers 
le nord, on rencontre le t é t r a s urogalle dans 
toutes les grandes c h a î n e s de montagnes ; dans 
les Alpes, les Karpathes, le Jura , l 'Odenwald, 
les Fichtelgebirge, les montagnes de B o h ê m e et 
de T h u r i n g e , dans le Harz ; mais i l est partout 
en t r è s - p e t i t nombre et comme soli taire; i l n'a
bonde que dans le nord de l 'Europe, dans les 
grandes f o r ê t s de la Russie et de la Scandinavie, 
et aussi dans tout le nord de l 'Asie, jusqu 'au 
Kamtschalka. Dans le Schonen, d ' ap r è s Wal l en -
green, les coqs de b r u y è r e ont beaucoup d i m i 
nué en nombre ; on les trouve dans tout le reste 
de la S u è d e , sauf en Gothie, mais sur tout 
dans les provinces du centre, et au nord , j u s 
qu'en Laponie, où ils s ' a r r ê t e n t au 60° de lat i tude 
bo réa l e . D 'après Radde, ils ne seraient pas rares 
dans les forê ts de la S ibé r i e ; mais à l'ouest des 
montagnes de la Pomme, ils seraient r e m p l a c é s 
par une espèce plus petite : c'est celle probable
ment que K i t t l i t z trouva au Kamtschatka, et que 
Middendorf a n o m m é e Tetrao urogalloides; e spèce 
qu i me pa ra î t ê t r e la m ê m e que celle que m o n 
père a d é c r i t e en 1831, sous le n o m de Tetrao 
maculatus, et dont i l a cons t a t é la p r é s e n c e en 
Allemagne. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le t é t r a s 
urogalle p r é f è r e les fo rê t s des montagnes à celles 
de la plaine, mais ce q u ' i l l u i faut , avant tout , 
ce sont de vastes é t e n d u e s de bois. 11 cherche 
surtout les f o r ê l s où les essences sont m é l a n g é e s ; 
cependant on le rencontre souvent dans les bois 
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de c o n i f è r e s , except ionnel lement dans ceux où 
ne se t rouvent que d'autres essences. H a r t i g 
c ro i t le contra i re , mais tous les autres observa
teurs sont d 'un avis o p p o s é au sien, et l 'on sait 
d 'ai l leurs que dans tout le nord de l 'Europe et 
de l 'Asie ce sont les c o n i f è r e s q u i dominen t . Je 
ne t rancherai pas la quest ion de savoir si , 
comme le p r é t e n d e n t certains auteurs, le coq de 
b r u y è r e se t ien t tou jours sur le versant m é r i d i o 
nal des montagnes; ce q u i est cer ta in , c'est q u ' i l 
habite les f o r ê t s c o m p o s é e s d'arbres vieux et é le 
vés , riches en sources et en cours d'eaux, et en
tourant des f o u r r é s , des b r u y è r e s , des arbustes 
à baies. I l aime assez les sols bourbeux . 

Le t é t r a s urogalle est un oiseau s é d e n t a i r e , 
mais non dans toute l 'acception du mot . Quand 
le f r o i d est v i f et persistant, que la neige est 
abondante, i l qui t te m o m e n t a n é m e n t les hau
teurs, où i l revient dès que la t e m p é r a t u r e se 
radouci t . Dans la zone moyenne, dans la r é g i o n 
des coll ines, i l erre souvent d 'un l ieu à l 'autre, 
sans que l 'on puisse donner de ce fa i t une r a i 
son suffisante. Faisons cependant remarque*-
que l 'on n'a pas encore é tab l i d 'une f a ç o n i r r é 
fu table l'existence de ces m i g r a t i o n s ; ca r , 
comme mon p è r e l'a d i t , comme Geyer l 'a con 
firmé, dans les hivers r i gou reux , le coq de 
b r u y è r e reste souvent des semaines e n t i è r e s sur 
les arbres, sans descendre à terre, ce qu i a pu 
induire en erreur les observateurs, en leur f a i 
sant croire que l 'oiseau avait v idé les l i eux . « Ce 
q u ' i l y a de s ingulier , d i t m o n p è r e , c'est que le 
coq de b r u y è r e reste souvent h u i t j ou r s sur un 
arbre, sans descendre à terre ; i l en mange alors 
presque toutes les aiguil les. » Geyer, q u i ne con
naissait pas ce que m o n p è r e avait d i t à ce sujet, 
s 'exprime ainsi : « Je fus é t o n n é de ne pas t r o u 
ver un seul coq de b r u y è r e . Je m ' i n f o r m a i de 
divers cô lés , personne ne pu t me donner d'autre 
r é p o n s e que celle-ci : Ces oiseaux ont d û é m i g r e r . 
Mais l ' é n i g m e f u t e x p l i q u é e un j o u r que j e t r o u 
vai une bande d 'environ v ing t coqs et poules 
sur le flanc d'une montagne e x p o s é e au so le i l . Je 
les y vis plusieurs j ou r s se n o u r r i r d 'aiguil les et 
de bourgeons de sapin, et i l ne me f u t pas pos
sible de trouver la trace d 'un seul sur la n e i g e . » 

En temps o rd ina i r e , le t é t r a s urogalle reste 
à terre toute la j o u r n é e ; i l recherche sur tout 
les endroits exposés aux premiers rayons du so
leil levant, là où la f o r ê t p r é s e n t e des c l a i r i è r e s 
couvertes de b r u y è r e s , de myr t i l l e s ou de f r a m 
boisiers, et s i t u é e s à p r o x i m i t é de quelque ruis
seau l i m p i d e . A u m i l i e u de ces condi t ions , on le 
voit cour i r sur le sol, g r imper sur les buissons, 
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chercher sa nourr i tu re , ne s'envoler que si quel
que chose d'extraordinaire vient frapper son at
tent ion. Vers le soir, le coq et la poule se sépa
rent, et cherchent chacun de son côté un arbre 
pour passer la nu i t . Rarement, l'oiseau s'élève 
jusqu'au sommet de l 'arbre qu ' i l a t rouvé à sa 
convenance; i l reste d'ordinaire vers le mi l ieu et 
en redescend le lendemain mat in . 

Le coq de b r u y è r e se nourr i t de bourgeons, 
de feuilles, d'aiguilles de sapin, de t rè f le , d'her
bes, de baies sauvages, de graines et d'insectes. 
Le coq, surtout quand i l est en amour, prend 
une nourr i ture plus grossière que, la poule ou 
les petits. « J'ai examiné , dit mon pè re , le con
tenu du jabot de dix coqs de b r u y è r e , pendant 
leurs amours ; je n'y ai t rouvé que des aiguilles 
de pin et de sapin. On dirai t q u ' à ce moment 
l'oiseau ne prend pas le temps de chercher lon
guement sa nourr i ture , et qu ' i l se contente de 
ce qu ' i l trouve sous son bec. Cependant, de la 
d i f fé rence de goût que p résen te la chair du 
coq, c o m p a r é e à celle de la poule, je crois que 
celui - là se nour r i t surtout de bourgeons de co
n i fè res , tandis que celle-ci prend des aliments 
plus dé l ica t s . De là provient sans doute que la 
chair du vieux coq est dure, sèche , à peine man
geable, si elle n'est assa isonnée d'une façon par
t i cu l i è re , tandis que celle de la poule est d é 
licate et savoureuse. J u s q u ' à dix-hui t mois, le 
coq est t rès-bon aussi ; mais à cet âge , i l n'a 
pas encore q u i t t é sa m è r e , et a p a r t a g é son r é 
gime. » Ces oiseaux ont besoin d'avaler du sable, 
du gravier, pour faci l i ter la t r i tu ra t ion de leurs 
aliments, aussi en trouve-t-on toujours dans leur 
estomac. Le té t ras urogalle va s'abreuver plu
sieurs fois par j o u r . 

De toutes les nombreuses histoires du té t ras 
urogalle, celle qu Ja pub l i ée mon père en 1822 
est encore la meilleure et la plus complè te . En 
la reproduisant, je n'y ajouterai que quelques 
détai ls e m p r u n t é s à l ' in té ressant ouvrage de 
mon ami , le forestier Dominique Geyer (1), un 
pass ionné chasseur de t é t r a s . 

« Le coq de b r u y è r e , dit mon p è r e , est lourd 
et craintif . I l marche rapidement, moins cepen
dant que la perdrix, l 'outarde, le pluvier. I l porte 
le corps presque horizontal et seulement un peu 
p e n c h é en a r r i è r e , le cou l é g è r e m e n t inc l iné en 
avant. Lorsqu ' i l est p e r c h é , sa posture varie. I l 
a le corps t an tô t horizontal , t an tô t r e d r e s s é ; le 
cou a l longé en avant ou re levé . I l ne se perche 
pas seulement sur les basses branches, on le 
voit aussi p rès de la cime, quand l 'arbre est as-

(1) Geyer, Die Auerhahn Dalze. 

sez for t pour le porter. I l court à terre pour 
chercher sa nourri ture. Son vol est lourd et 
bruyant ; i l bat des ailes avec précipitation, et 
file presque en ligne droite. Ni le mâle ni la 
femelle ne volent l o i n ; ils se posent bientôt sur 
un arbre. Lorsque l'oiseau se lève de terre pour 
aller se percher, ses ailes produisent un grand 
bru i t , qui s'entend de lo in . Le coq et la poule 
sont t rès-cra in t i f s . Leur vue, leur ouïe sont très-
p e r ç a n t e s , mais leur odorat est bien peu déve
loppé. Grâce à la perfection de leurs sens,ils dé
couvrent de loin l'approche d'un danger.» Geyer 
s'exprime presque dans les mêmes termes: 
« Pour r e c o n n a î t r e , ajoute-t-il , quelle pouvaitêtre 
la finesse de leur odorat, j ' a i approché des coqs 
de b r u y è r e en amour, en me mettant sur leur 
vent, et jamais je n'ai r e m a r q u é qu'ils m'aient 
découver t de cette f açon . Je puis en conclure 
que leur odorat est peu développé. » 

Par le mauvais temps, la t empête , le tétras 
urogalle semble perdre de son naturel farouche, 
« Je connais le fai t , di t mon pè re , d'un coq de 
b r u y è r e auquel, en hiver, on tira plusieurs coups 
de fus i l , sans le faire dé loger de l'arbre où il 
étai t pe r ché depuis plusieurs jours. D'ailleurs, 
en hiver, on parvient, bien mieux qu'en été, à 
approcher ces oiseaux à portée de fusil. Les fe
melles, que les chasseurs protègent, sont par 
cela m ê m e moins craintives que les mâles. » 

Dans toute son allure, le té t ras urogalle se 
montre un vér i tab le gal l inacé . Le coq est colère, 
querelleur, ja loux, autant du moins que l'on peut 
en juger par des individus captifs. I l se bat avec 
ses semblables en quelque saison de l'année que 
ce soit ; aussi est-il fo rcé de mener une vie soli
taire Vis-à-vis des femelles, i l se montre un des
pote farouche. Autant i l est fou d'amour lors de 
l 'accouplement, autant i l est indifférent pour sa 
compagne, hors de cette saison. J'ai vu chez des 
individus captifs combien i l est dangereux de 
laisser ensemble un couple de ces oiseaux. Sou
vent le coq fond sur la femelle sans aucune cause 
apparente, et la maltraite sans pitié. On peut en
core bien moins mettre un coq de bruyère avec 
des femelles de b i r k a n ; i l les maltraite sans cesse, 
et m ô m e les tue. Le contraire, i l est vrai, a été1 

o b s e r v é ; on a m ê m e pu obtenir en captivité des 
mé t i s de t é t r a s urogalle etdelyrurebirkhan. En
tre deux m â l e s , éc la ten t des combats acharnés; 
i l y a cependant des exceptions : là où ses01' 
seaux sont t r è s - c o m m u n s , i l arrive que pAisieurs 
coqs se r é u n i s s e n t vers la fin de l'été et en au
tomne, et demeurent ensemble plus ou mou* 

longtemps. 
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Tout ie monde sait que les coqs, au m o m e n t 
des amours, sont e x c i t é s au plus haut p o i n t ; au 
cun ne l'est au m ê m e d e g r é que le t é t r a s u r o 
galle. Les autres ont comme l u i des transports 
ardents, mais ils les t é m o i g n e n t d'une f a ç o n gra
cieuse, tandis que le m â l e du t é t r a s ne peut m ê m e 
alors dépou i l l e r sa lourdeur naturel le , et sa sin
gu la r i t é en pa ra î t plus extraordinaire . Chez 
les jeunes, c'est en automne que s ' éve i l l en t les 
désirs de la reproduct ion, du moins admet-on 
que ce sont eux qu i entrent alors en amour ; 
les plus vieux ne se montrent exc i t é s qu 'au p r in 
temps. La pér iode des amours commence et 
finit à époque fixe. Ce n'est q u ' à ce m o m e n t que 
le chasseur intel l igent les t i r e ; aussi a - t - i l é tu 
d i é leurs façons d'agir avec le plus grand soin, 
et ce que nous en savons, c'est moins p e u t - ê t r e 
aux naturalistes qu'aux chasseurs que nous en 
sommes redevables. 

Lorsque le t é t ras urogalle commence à en
trer en amour, tout est encore silencieux dans 
la f o r ê t ; c'est tout au plus si l 'on entend d é j à 
les sifflements du merle et, quand l ' a n n é e est 
exceptionnellement favorable, le chant de la 
grive chanteuse ; pour les autres oiseaux, le 
printemps n'est pas encore a r r i v é . Dans les m o n 
tagnes, tout est encore recouvert d 'un l inceul 
de neige; la vallée m ê m e n'en est d é b a r r a s s é e 
que par places. Si les beaux jours sont nombreux 
en mars, on entend déjà les cris de quelques coqs; 
mais si le mauvais temps r e p a r a î t , « leur bec se 
gèle de nouveau, » comme le d i t Gadamer. Dans 
la zone moyenne des montagnes, le t é t r a s uro
galle est en amour r é g u l i è r e m e n t du 10 au 
12 avr i l , tandis que dans les hautes mon ta 
gnes le f ro id retarde souvent d 'un mois encore 
les manifestations de ses dés i r s . A cette é p o q u e , 
tous les t é t r a s mâ les de la c o n t r é e se r é u n i s 
sent dans certains endroits bien d é t e r m i n é s , 
d'ordinaire sur le flanc de la montagne exposé 
au levant, là où des arbres jeunes et vieux sont 
mélangés . A la fin de l a j o u r n é e , les femelles y 
arrivent aussi, pour assister au spectacle q u i va 
se donner en leur honneur . Vers sept heures 
du soir, ils se s é p a r e n t et s'abattent sur les 
arbres en faisant un grand b r u i t . Har t ig a re
m a r q u é que les femelles produisaient en volant 
un b ru i t par t icul ier , assez semblable à l 'aboie
ment d 'un petit chien de chasse. Geyer d i t que le 
coq q u i vient de s'abattre, reste plusieurs minutes 
immob i l e ; i l regarde tout autour de l u i avec la 
plus grande at tent ion ; le moindre b ru i t q u i l u i 
pa ra î t suspect le d é c i d e à qui t ter la place. Si 
tout reste t ranqui l le , i l meut le cou d'une façon 

s i n g u l i è r e et f a i t entendre u n c r i qu 'on a com
p a r é à ce lu i d 'un pet i t cochon : c'est l ' ind ice 
que les amours commenceron t le lendemain . Ce 
signe n'est cependant pas i n f a i l l i b l e ; car le coq 
de b r u y è r e a un t r è s - g r a n d pressentiment du 
temps. « Assez souvent, d i t Geyer, pendant l ' é 
poque des amours , quand le temps p a r a î t le plus 
beau, et promet une chasse des plus fructueuses, 
i l arrive que toutes les e s p é r a n c e s du chasseur 
sont d é ç u e s ; aucun t é t r a s ne se m o n t r e . Dans 
ce cas, on peut ê t r e s û r que le mauvais t emps 
arr ivera avant vingt-quatre heures . L'oiseau 
pressent su r tou t l a neige. L' inverse est éga lement -
v r a i . J'ai souvent vu la neige tomber jusque vers 
m i n u i t , etcependant les t é t r a s se faisaient enten
dre le lendemain m a t i n ; ce q u i a n n o n ç a i t le 
re tour d 'un beau temps du rab le . » Souvent, le 
coq de b r u y è r e commence à ê t r e en amour d è s 
le soir. A peine s'est-il abat tu, q u ' i l f a i t entendre 
sa voix, q u ' i l tombe à terre, s'y j oue , chasse 
devant l u i les femelles , en faisant les sauls les 
plus comiques, et finit par s'accoupler. Mais c'est 
I l une except ion. L o r s q u ' i l f a i t mauvais, q u ' i l 
neige, le coq de b r u y è r e n'est en amour que t r è s -
rarement, et probablement Geyer a raison quand 
i l d i t que les ardeurs intempestives dont on est 
quelquefois t é m o i n , ne sont e x c u s é e s que p a r l a 
grande jeunesse de l 'oiseau. L o r s q u ' i l f a i t beau, 
le t é t r a s m â l e commence son m a n è g e d è s que 
les p r e m i è r e s lueurs grises se mon t ren t à l ' o r i en t , 
vers deux ou trois heures d u ma t in . Celui q u i 
veut y assister doi t donc vers m i n u i t s 'arracher 
aux douceurs d u sommei l , et ê t r e à son poste 
d'observation à deux heures, ou deux heures et 
demie au plus t a rd . 

Le m a n è g e commence par des claquements 
de bec, et, dès ce moment , s 'évei l le l ' a t t en t ion du 
c h a s s e u r , j u s q u ' à ce que retentisse le p remier c r i , 
cette musique divine pour tant d 'oreil les, et bien 
faite pour a c c é l é r e r le pouls d u chasseur. « Le 
coq, d i t m o n p è r e , é t e n d la t ê t e , mais non pas i n 
variablement vers le levant, comme on l'a p r é -
lendu ; i l la porte en avant, h é r i s s e les p lumes d u 
cou et de la t ê t e , pousse des sons rauques, q u i 
sa p r é c i p i t e n t de plus en plus, j u s q u ' à un der
nier c r i . I l rémoud ensuite, c ' e s t - à - d i r e q u ' i l fa i t 
entendre des b ru i t s siff lants semblables à ceux 
d'une meule à aiguiser, et r é u n i s en plusieurs 
phrases ; la d e r n i è r e note est t r a î n a n t e . D ' o r d i 
naire, en c o m m e n ç a n t son chant , plus ra rement 
au m i l i e u d'une phrase, i l lève la queue, dans 
une posi t ion i n t e r m é d i a i r e entre la verticale et 
l 'hor izonta le ,e t l ' é t a lé en m ê m e t emps ; i l é c a r t e 
l é g è r e m e n t les ailes et les laisse pendre. I l t ro t t ine 
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un peu sur sa branche lorsqu' i l fai t entendre son 
premier chant ; quand i l r é m o u d , i l hér i sse 
presque toutes ses plumes et se retourne. I l 
ne met pas toujours dans son chant la m ê m e 
régu la r i t é . Quelquefois i l s a r rê t e dans sa pre
m i è r e phrase, avant de lancer sa note te rmi
nale ; d'autres fois, c'est pendant qu ' i l r é m o u d ; 
quelquefois encore i l se borne à pousser des sons 
claquants. Parfois, dans la m ê m e ma t inée , le coq 
de br ;yère fait entendre successivement des cris 
régul ie rs et i r r égu l i e r s . On a souvent essayé, 
mais toujours en vain, de noter le chant du tétras 
urogalle. Geyer a a p p r o c h é de la r éa l i t é , sans 
toutefois l'atteindre. « La p r e m i è r e note, d i t - i l , 
peut se rendre par tœd, puis suivent tœd, tœd, 
tœd, et toujours avec plus de vitesse tœd, œd, 
œd œd œd œd, etc. j u squ ' à la note terminale, 
glack, qui est plus forte, plus retentissante que 
les p r é c é d e n t e s . Puis i l fai t entendre ce b ru i t 
singulier, fantastique, que personne n'a pu i m i 
ter j u squ ' à p résen t et n ' imitera probablement 
jamais. Ce brui t dure environ trois secondes 
et demie, jamais plus de quatre ; on peut le 
comparer à celui qu'on fai t en aiguisant un 
long couteau de table sur une meule. On pourrait 
le noter : hcide heide heide heide heide heide heide hei-
derie. » J'ai r e m a r q u é que notre té t ras urogalle du 
Jardin zoologiquedeHambourg,qui entre régul iè
rement en amour fous les printemps, commence 
à chanter le bec largement ouvert. I l produi t , 
selon toute probab i l i t é , le premier brui t qu ' i l fait 
entendre en contractant fortement les muscles 
du larynx. Toujours est- i l qu'on voit parfaitement 
combien son larynx se meut fortement, lors de la 
production de ce son. 

A mesure qu ' i l reprend son chant, le tétras 
mâle se montre de plus en plus exci té . 11 monte 
et descend le long de sa branche, saute de l'une 
à l 'autre, lève une patte, et arrive à un tel é ta t 
d 'animation, qu ' i l oublie tout le resLe. La dé 
tonation d'une arme à feu m ê m e ne le trouble 
pas. Tous les mâles de té t ras urogalle , di t 
mon pè re , sont é g a l e m e n t sourds pendant qu'i ls 
r é m o u l e n t ; mais ils ne sont point aveugles. 
Nous nous r e n d î m e s un jou r à la chasse de cette 
espèce ; l 'un de nous f u t obligé, pour surpendre 
l'oiseau, de traverser une c l a i r i è r e ; auss i tô t , le 
coq cessa de r é m o u d r e , et resta silencieux, 
preuve qu i l avait ape rçu le chasseur. Une autre 
fois, nous f î m e s feu sur un coq de b r u y è r e en 
train de r é m o u d r e . I l n'entendit pas le brui t , mais i l 
vi t parfaitement la lueur de la dé tona t ion . Dans 
une autre occasion, nous r e m a r q u â m e s un té t ras 
m â l e qui cessa subitement de r é m o u d r e dès que 

i l 'on agita au-dessous de l u i un mouchoir blanc.» 
Mon père croit que la forte pression de l'air q u ' j | 
agite, le brui t qu ' i l fai t l u i -même sont les causes 
de cette surd i té transitoire. Je ne puis partager 
cette m a n i è r e de voir, et je donne raison àGada-
mer, qui l 'attribue à la grande excitation dans 
laquelle l'oiseau est p longé. Pendant qu'il chante 
le té t ras mâle relève sa tête verticalement, et il 
peut arriver alors que ce qui se passe au-dessous 
de l u i ne frappe pas ses yeux, d'autant plus que, 
dans ce mouvement, la membrane clignotante 
recouvre plus de la moi t ié du globe de l'œil. 
I l voit et i l entend, cela ne fait aucun doute, et 
je puis, par mes propres observations,confirmer 
les expé r i ences ingénieuses de Gadamer. «J'ai 
possédé pendant quatre ans, dit ce naturaliste, 
un coq de b ruyère apprivoisé, et j ' a i eu le plai
sir de l'entendre tous les printemps, au moment 

j des amours. I l me vint à l 'idée de faire des ex-
! pér iences sur sa vue et son ouïe; mon père 

m'aida en cela. Ce coq continuait à chanter, lors 
m ê m e qu'on en é ta i t assez près pour le toucher 
avec la ma in . Je me plaçai donc à côté de lui. 
Mon p è r e , le fus i l cha rgé , s'éloigna d'une qua
rantaine de pas, et dès que l'oiseau commençai 
r é m o u d r e , i l f i t feu. Le coq tourna vivement la 
tête de son cô té , et montra par ses allures qu'il 
avait parfaitement entendu le bruit , mais il con
tinua à r é m o u d r e . Celte expérience fut répétée 
une dizaine de fois, et toujours le tétras tourna 
la tê te . Je fis éc la te r une capsule, il l'entendit 
encore. Pendant les amours, ce coq était très-
m é c h a n t , et mordait tout ce qui l'approchait; 
c'est ce qui me servit à faire une expérience sur 
sa vue. Pendant qu ' i l rémoulai t , j'avançai la 
main, comme pour lu i toucher la tête; mais,à 
chaque fois, je dus vivement la retirer, car il lui 
portait des coups de bec,sans cesser de rémoudre, 
A v a i t - i l le dos t o u r n é et rémoulait- i l , i l se retour
nait brusquement quand on voulait le saisir par 
la queue. » 

L'excitation dans laquelle cet oiseau se trouve 
plongé au moment des amours, explique en 
quelque sorte comment i l fait souvent les plus 
grandes folies. Ains i Wildungen parle d'un mâle 
té t ras qui se préc ip i ta sur un bûcheron et lui 
porta de grands coups d'aile et de bec; le 
b û c h e r o n eut mi l l e peines à se débarrasser de 
l'agresseur. U n autre coq de bruyère, toujours 
d ' ap rès le m ê m e auteur, s 'élança dans leschamps> 

' sauta ap rè s les chevaux d'un laboureur et le» 
ef f raya; un t ro i s ième attaquait quiconque s ap

prochait du l ieu où i l avait établi sa demeure. 
« 11 y a plusieurs années , dit mon père, viv 
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non lo in de chez m o i un coq de b r u y è r e , qu i avait 
a t t i ré sur l u i l 'a t tent ion g é n é r a l e . Pendant la 
saison des amours, i l se tenait t ou t a u p r è s d 'un 
chemin assez f r é q u e n t é , et m o n t r a i t q u ' i l n 'avait 
à ce moment aucune peur des hommes. A u l i eu 
de s 'enfuir, i l s 'approchait d'eux, leur courai t 
ap rès , leur mordai t les jambes, leur donnait des 
coups d'aile : i l é ta i t d i f f i c i l e de l ' é l o i g n e r . U n 
chasseur s'en empara et le porta à deux lieues 
plus lo in . Le lendemain, i l é t a i t revenu à son an- ' 
cienne place. U n homme l'enleva et le p r i t sous ! 
son bras, pour le porter au forestier I I se laissa j 
prendre t r è s - t r a n q u i l l e m e n t ; mais dès q u ' i l v i t 
sa l iber té en danger, i l c o m m e n ç a à se d é f e n d r e 
avec ses pattes, et déch i r a les v ê t e m e n t s de son 
ravisseur, qui dut se r é s o u d r e à le l â c h e r . Pour 
les gens c rédu les , i l é tai t devenu u n animal 
extraordinaire. I l surprit souvent des voleurs de 
bois; aussi, dans toute la c o n t r é e , courai t la lé
gende que les forestiers avaient fai t entrer en lu i 
un mauvais esprit, et le contraignaient d'appa
ra î t r e là où ils ne pouvaient al ler e u x - m ê m e s . 
Ce fu t cette croyance superstitieuse qui sauva cet 
oiseau pendant plusieurs mois : u n beau j o u r , i l 
disparut, et on n'a jamais su comment . Proba
blement quelque esprit f o r t , car i l y en a aussi 
dans nos c o n t r é e s , l 'avait pris et t ué . » 

G é n é r a l e m e n t , la fu reur , le courage du m â l e 
t é t r a s urogalle ne sont pas aussi p r o n o n c é s ; 
mais toujours , à l ' é p o q u e des amours, i l est 
d'une humeur querelleuse. U n vieux coq n'en 
souffre pas de jeunes, surtout quand ils sont en 
amour, dans un c i rcu i t d 'environ trois cents pas 
autour de l u i ; et i l engage avec ses r ivaux des 
combats à mort . Dans les cas les plus heureux, 
l 'un des combattants est g r i è v e m e n t blessé à la 
t ê te ; mais souvent i l arrive q u ' i l reste sur la 
place. Les jeunes mâles qui sont dans le voisi
nage d 'un vieux, ne poussent, d ' a p r è s Geyer, 
que des cris faibles et in ter rompus. 

Le mâle exécu te son singulier m a n è g e jusqu 'au 
e ver du soleil : i l est au plus haut point d'excita

tion au moment où le j o u r a p p a r a î t . On a re
m a r q u é que les mâles té t ras é t a i e n t sur tout ar
dents quand la lune br i l l e . Lorsque le j o u r est 
venu, le coq va rejoindre les femelles, q u i se 
t iennent à une petite distance. Parfois, une 
d'elles s'approche de l u i et l 'appelle par le c r i 
bak, bak, qu i semble une expression de len-

: dresse. I l ne rés i s te pas à un pareil appel. 
i? Comni ' 3 une p ier re , i l se laisse tomber de l 'arbre 
> et danse à terre d'une f a ç o n fo r t comique. Mais, 1 

; le plus ordinairement , i l est ob l igé de poursuivre 
P les femelles, et de voler assez l o i n . « Q u a n d i l 

est p r è s des femelles, d i t encore m o n p è r e , le 
coq tourne plusieurs fois autour d'elles, puis 
s'accouple. Combien de femelles u n m â l e peut-
i l satisfaire dans une seule m a t i n é e ? Je ne sau
rais le d i r e . I l est rare q u ' i l en ai t plus de trois 
ou quatre au tour de l u i , et i l l u i est d i f f i c i l e d'en 
rassembler autant q u ' i l pou r ra i t le d é s i r e r . Les 
femelles semblent avoir plus de penchant pour 
un m â l e que pour u n autre ; de là , naissent 
souvent des combats a c h a r n é s entre les r ivaux . 
Ceux-ci d é p l o i e n t une telle ardeur, qu 'on peut 
parfois les prendre avec la m a i n . Quelques coqs 
n 'arr ivent pas à s'accoupler, et sont encore en 
amour au mois de m a i , quelquefois en j u i n et 
en j u i l l e t ; mais ce sont là de rares exceptions. 
Lorsque le temps est beau et sec, le m a n è g e dont 
nous venons de parler p r é c è d e t ou jou r s l 'accou
plement , ce q u i n 'arr ive pas quand le temps 
est h u m i d e . 

A p r è s trois ou quatre semaines de poursui tes , 
les m â l e s t é t r a s se re t i rent vers leurs anciennes 
demeures, et les femelles se met ten t à con
s t ruire leurs nids : chacune chois i t à cet effet 
une place convenable. Ce n i d est une d é p r e s s i o n 
c r eusée dans le sol , d e r r i è r e quelque viei l le 
souche, quelque p i n rabougr i , dans une touffe de 
b r u y è r e ou dans u n pet i t buisson ; i l est à peine 
tap i ssé de quelques branches s è c h e s . « M a l h e u 
reusement, d i t Geyer, la femelle n'est pas assez 
prudente pour choisir un emplacement où elle 
soit à l ' abr i des attaques des carnassiers et de 
l ' h o m m e ; c'est p r é c i s é m e n t le contrai re qu 'el le 
semble fa i re . La pic part des nids sont en effet 
p lacés tout au bord d 'un rav in ou d 'unsent ier , et 
cela contr ibue à expl iquer la r a r e t é de cet 
oiseau. Le nombre des œ u f s varie selon l ' âge de 
la femelle : les jeunes en ont rarement plus de 
six ou hu i t , les vieilles en ont de six à douze. 
Ces œ u f s sont petits relat ivement à la ta i l le de 
l 'oiseau ; ils n 'ont que de 65 à 73 m i l l i m . de 
long, et de 50 à 55 m i l l i m . de l a r g e ; ils sont 
a l l o n g é s , arrondis à un bout, obtus à l 'autre, 
à coqui l le assez mince et lisse, à pores peu v i s i 
bles.Leur couleur fondam mta le est le gris j aune , 
le jaune sale, plus rarement le jaune b r u n â t r e . 
Us sont p a r s e m é s de taches et de points plus ou 
moins s e r r é s d 'un j a u n e - b r u n sale, d 'un 
b r u n c h â t a i n ou d 'un b r u n c la i r . La m è r e les 
couve avec un d é v o u e m e n t souvent remar
quable. A i n s i , d ' a p r è s Geyer, on peut , sur tout à 
la fin de l ' i ncuba t ion , la prendre avec la m a i n , 
l 'enlever de dessus ses œ u f s et la replacer dans 
son n id sans qu'el le cherche à s 'enfuir . On peut , 
g r â c e à cette p a r t i c u l a r i t é , p r o t é g e r tous les nids 
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qu i sont exposés à ê t re dévastés , en les entourant 
d'une sorte de palissade, et en ne laissant qu'une 
ouverture juste suffisante pour permettre à la 
femelle d'y passer. 

« Après l 'éclosion, les jeunes courent pres
que aussi tôt : i l leur suffi t de quelques heures 
pour se sécher . Leur m è r e les conduit avec une 
tendresse incroyable. I l est touchant de voir avec 
quels cris elle accueille l 'homme qui arrive près 
de sa jeune bande. En un instant, tous les petits 
ont disparu et ils savent si bien se cacher, qu ' i l 
est di f f ic i le d'en apercevoir seulement un. La 
couleur de leur livrée sert surtout à les rendre 
invisibles. Souvent j ' a i eu des bandes en t iè res à 
mes pieds ; les jeunes ne pouvaient encore voler, 
et cependant i l m'arr ivai t rarement d'en d é c o u 
vr i r . Us sont moins heureux lorsqu'un renard à 
l 'odorat subtil les surprend. La m è r e court à trois 
ou quatre pas au-devant de l u i , et va voletant, 
comme si elle é ta i t pa ra lysée . Parvient-elle par 
ce s t r a t agème à é lo igner le renard de l 'endroit où 
sont lesjeunes, elle s'élève subitement dans l 'air , 
et revient vers sa p r o g é n i t u r e . Ses cris glouck, 
glouck, indiquent que tout danger est passé, et 
aussi tôt les petits d'accourir. » 

Les jeunes té t ras urogalles croissent t r è s - r a 
pidement. Us se nourrissent presque exclusive
ment d'insectes. Leur m è r e les conduit dans des 
endroits favorables, creuse le sol, les appelle 
par son cr i back back, leur met sur le bec une 
mouche, une larve, une chenille, un ver de 
terre, une limace, etc., et leur apprend ainsi à 
manger. Us sont t r è s - f r i ands de larves de four
mis; aussi la m è r e va-t-elle souvent avec eux sur 
la l isière des bois, à la recherche des f o u r m i l i è 
res. En trouve-t-elle une, elle la fouil le j u s q u ' à ce 
que les larves soient à découver t , et toute la 
petite famil le de se repa î t r e de ce mets, pour 
elle si dé l ic ieux . Peu à peu les jeunes mangent 
les m ê m e s substances que la m è r e . A u bout de 
quelques semaines, ils ont des plumes assez 
grandes pour pouvoir voleter et se percher ; 
mais ce n'est qu'assez tard, comme nous l'avons 
vu en faisant la description des jeunes, que leur 
plumage devient complet. 

Vers la fin de l 'automne, la petite famille se 
sépa re ; lesjeunes femelles restent avec leur m è r e , 
lesjeunes mâles errent en c o m m u n a u t é ; mais 
dé jà ils font entendre leur voix, se battent quel
quefois et au printemps suivant ils m è n e n t tout 
à fait la vie des adultes. 

Outre le renard et le mi lan , bien d'autres en
nemis menacent encore le tétras urogalle. Les 
vieux coqs, i l est vrai , é c h a p p e n t à la plupart des 

carnassiers, grâce à leur prudence et à leurs 
habitudes presque exclusivement arboricoles .Les 
jeunes, les œufs surtout, deviennent la proie des 
rapaces et des carnassiers ; les femelles sont sou
vent enlevées par l'aigle et le grand-duc. Tous 
les m a m m i f è r e s carnassiers, tous les rapaces, la 
corneille e l l e - m ê m e , mangent les œufs de cette 
e s p è c e ; trop souvent aussi ces œufs tombent 
entre les mains de gens ignorants ; ainsi plus 
d'un berger, plus d'un bûcheron se régale le soir 
d'une omelette dont leurs poules domestiques 
n'ont pas fai t les frais. 

Chasse. — Ce n'est que là où la chasse estsage-
ment r é g l e m e n t é e que les té t ras sont conve
nablement p ro tégés . Nul chasseur intelligent 
ne tue une femelle; i l ne chasse que le mâle, et 
encore le chasse-t-il seulement au temps des 
amours. C'est, du reste, ce que comprendra fa
cilement tout chasseur qui , ne serait-ce qu'une 
fois, s'est mis en campagne pour observer cet 
oiseau, et le tuer, si possible. Pour le chasser, 
i l faut ê t re passé m a î t r e ; car, même dans ses 
transports d'amour, le t é t ras urogalle ne se dé
fait pas de sa prudence ordinaire, et un chas
seur t r è s - e x p é r i m e n t é seul peut le surprendre. 
Mais c'est la diff icul té m ê m e de cette chasse 
qui en fa i t le charme. « Aux dernières clartés 
de la lune, di t de Kobel l , on traverse la forêt; 
si le ciel est sombre, on allume une torche. Le 
chemin passe entre des arbres élevés, dont les 
troncs sécula i res prennent aux lueurs vacillan
tes des flambeaux des aspects fantastiques. L'at
tention est tendue. De temps à autre, on s'arrête 
pour écoute r le c r i d'appel du coq, appel qui 
transporte le chasseur bien plus peut-être que 
la femelle, à laquelle i l s'adresse. Souvent, tout 
espoir est d é ç u ; le coq ne se trouve pas ce jour-
là en bonne humeur . Enf in son cri a retenti dans 
la forê t , et le chasseur en est ému jusqu'au 
fond de son c œ u r . » Mais pour approcher l'oi
seau, i l faut de la prudence, un mouvement trop 
brusque suffit pour l'effaroucher. «Quand il a 
lancé son premier c r i , di t Geyer, le chasseur 
fait deux ou trois grands pas en avant, s arrête 
et attend de nouveau que ce cr i recommence, 
pour continuer son approche. 11 arrive enfin à 
po r t ée ; i l voit l'oiseau ; i l arme son fusil, le met 
en joue au moment où i l commence à chanter, 
attend qu ' i l ait fini, et fai t feu quand i l recom
mence. » 

D 'après cette description, on pourrait croire 
que la chasse du té t ras urogalle est chose très 
facile. I l n'en est pourtant r ien. La fièvre s'empare 

du chasseur le plus f r o i d ; i l ne peut retenir le* 
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battements de son c œ u r ; i l l u i est d i f f i c i l e 
d ' é touf fe r le b ru i t de ses pas, d'attendre t r an 
quil lement et silencieusement que l'oiseau re
commence son chant. Souvent, m a l g r é toutes 
les p récau t ions qu ' i l a prises, le coq d é c o u v r e 
le chasseur et s'envole au momen t où celui-ci 
croit le tenir en son pouvoir . Est -on m ê m e ar
rivé au pied de l 'arbre, qu 'on ne peut pas t o u 
jours d é c o u v r i r l 'oiseau; le c r é p u s c u l e c o m m e n 
ç a n t à peine, i l devient d i f f i c i l e de r e c o n n a î t r e 
l ' animal au mi l i eu du feuillage et plus encore 
de le viser. « Mais quand le plomb a bien p o r t é , 
quand l'oiseau tombe lourdement et b ruyam
ment au m i l i e u des branches, quand on le tient 
enf in , alors la jo ie d u chasseur est bien grande, 
et c'est avec orgue i l q u ' i l orne son chapeau des 
grandes plumes noires de sa v ic t ime . » 

Les paysans n o r w é g i e n s chassent le t é t r a s 
urogalle comme nous venons de le dire : l u i 

BKEHM. 

tendre des collets est pour eux un c r i m e . Dans 
l 'Oberland bernois , d ' a p r è s T s c h u d i , l a chasse de 
cet oiseau se faisait , j u s q u ' à ces derniers temps , 
d'une f a ç o n t r è s - s i n g u l i è r e . « L e c h a s s e u r , d i t cet 
auteur, se met par-dessus la t ê t e une chemise 
b lanche; i l marche avec des patins à neige jus
q u ' à ce q u ' i l entende le c r i du coq de b r u y è r e . 
Tant que l'oiseau chante, que, la queue en roue, 
i l e x é c u t e ses sauts comiques sur une branche 
ou sur la neige, le chasseur marche sur l u i ; 
quand i l se ta i t , i l demeure i m m o b i l e ; si le coq 
l ' a p e r ç o i t , i l le regarde un instant, et continue 
son m a n è g e j u s q u ' à ce que parte le coup de f e u . » 

Sur les bords de l ' I én i s sé i , les paysans s'en 
vont dans la f o r ê t avec des torches a l l u m é e s , et 
assomment à coups de b â t o n les t é t r a s é b l o u i s 
par cette c l a r t é subi te . T e l est, d u moins, le r é 
ci t des voyageurs; je ne veux pas en discuter i c i 
la v é r a c i t é . 

I V — 351 
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C a p t i v i t é . — Un té t ra s urogalle captif est 
chose rare. On n'habitue pas a i s é m e n t cet o i 
seau au r ég ime qu'on voudrait , et i l n'est pas 
toujours facile de faire éc lore ses œuf s . Là où 
ces oiseaux sont communs, on peut sans d i f f i 
cu l té trouver leurs œuf s et les faire couver par 
une poule domestique, ou mieux encore par 
une dinde; lesjeunes éclosent , mais ils ont be
soin de beaucoup de soins, et ils ne p rospè ren t 
que t r è s -excep t ionne l l emen t . Geyer croit qu'on 
pourrait obtenir une mult ip l icat ion artificielle 
des t é t ras , à condition de n ' é p a r g n e r n i les frais 
n i les peines. I l faudrait se procurer des œ u f s , 
les faire couver par des dindes, et élever les jeu
nes comme des faisans. « Qu'on leur procure en 
quan t i t é suffisante des œ u f s frais de fourmis , 
une eau f r a î che , courante autant que possible, 
où ils puissent se baigner, et qu'on les p ro t ège 
contre les rapaces et les carnassiers, et on aura 
r éun i toutes les conditions qu'ils r é c l a m e n t pour 
p rospé re r . Une condit ion essentielle à rempli r 
est encore de placer, au bout de quatre se
maines, les jeunes avec leur m è r e , près d'une 
grande forê t , tout en les surveillant attentive
ment; ils s'habitueront ainsi peu à peu à la forê t . 
Celle-ci doit , i l est vra i , p r é s e n t e r tout ce que 
réc lamen t les coqs de b r u y è r e ; i l faut qu ' i l s'y 
trouve des pins, des sapins, des h ê t r e s , des en
droits incl inés et exposés au soleil, des ruisseaux 
limpides, des sources, et surtout q u ' i l y r ègne 
le plus grand calme. I l faut é lo igner tout ce qui 
pourrai t troubler ces oiseaux. On sait que les 
té t ras ont a b a n d o n n é des lieux qui leur conve
naient parfaitement à p r e m i è r e vue, ap rès que 
des coupes y ont é té faites. La chute de six ou 
sept troncs d'arbres suff i t pour les é lo igner 
d'une local i té . » Dans ces conditions, Geyer croit 
qu'on réuss i ra i t parfaitement à élever des coqs 
le b r u y è r e . Mais les expér iences , celles qu i ont 

é té faites en Écosse notamment, montrent que 
la chose est loin d 'ê t re aussi a isée. Les coqs de 
b r u y è r e n'y é ta ien t pas rares autrefois, tandis 
qu 'aujourd 'hui ils en ont presque c o m p l è t e m e n t 
disparu. On voulut les y introduire de nouveau; 
mais, ma lg ré toutes les p récau t ions dont on eut 
soin de s'entourer, ces essais é c h o u è r e n t com
p lè t emen t . 

Un de nos é leveurs les plus habiles, Beltel, 
a t en té d 'é lever des t é t ras . « Les coqs de b r u y è r e 
et de bouleaux, ou lyrurus tetrix, sont communs 
dans nos fo r ê t s ; i l est donc facile de se procurer 
de leurs œ u f s ; mais i l est t rès -mala isé d 'é lever 
les petits; à peine éc los , ils cessent dé jà d 'obé i r 
aux cris d'avertissement de leur m è r e couveuse, 

et ils ne prennent d'autre nourri ture que des 
insectes, des larves de fourmis, etc. Les laisse-
t-on en l iber té , ils disparaissent presque immédia
tement.Cela m'est ar r ivé un jour avec descoqs des 
bouleaux nouvellement éclos, et je n'ai jamais pu 
retrouver leurs traces. 11 y a quelques années 
un forestier du voisinage avait découvert un nid 
de coq de b r u y è r e , dont les petits allaient éclore-
i l les fit couver par une poule domestique, et 
parvint avec de grandes peines à élever six 
de ces petits. I l leur avait construit une cabane 
dans la forê t , et les avait mis dans un endroit 
e n t o u r é de filets, où ils purent croître et se 
développer l ibrement. » Je pourrai citer d'au
tres exemples pour d é m o n t r e r que l'on peut par
venir à élever les jeunes té t ras . Mon amiBodi-
nus y a réussi plusieurs fois, et, chaque année, 
on le fai t en Scandinavie. Mais la difficulté de 
l 'élève du té t ras est bien plus grande encore que 
celle des faisans. 

Les vieux té t ras ne sont guè re faciles à appri
voiser, n i m ê m e à habituer à un nouveau ré
g ime; les femelles meurent presque régulière
ment au bout de quelques jours de captivité. 
Le Jardin zoologique de Hambourg en a possédé 
plusieurs, et jamais nous n'avons pu en garder 
une pendant un an. Voic i ce que m'écrit sur 
ce point mon co l lègue Schoepff. 

« L ' a n n é e de rn i è r e , un tétras urogalle mâle 
étai t en amour, près d'un grand pin, dans la 
Suisse saxonne. C'était un de ceux que la pas
sion rend fous. I l se préc ip i ta sur une femme 
avec une telle violence, que celle-ci dut se dé
fendre avec un panier qu'elle avait en main. 
Cette a n n é e , i l l 'attaqua encore, et an même 
endroit. L'oiseau l u i mordait avec fureur les mol
lets; elle lu i jeta son tablier sur la tête, et put 
ainsi le prendre facilement et l'emmener à la 
maison, dans un sac qu'elle portait en ce mo
ment avec elle. J'en fus prévenu aussitôt, et j'allai 
le chercher. Comme i l é ta i t très-farouche, je le 
mis dans une cage sombre, et lui donnai des 
branches de p in , de sapin, des graines de toute 
espèce , des pommes de terre coupées en petits 
morceaux, des grains de sable. En outre, je mis 
dans sa cage un grand vase plein d'eau, et je 
clouai aux barreaux des branches de pin, P o u r 

l u i servir de perchoir. Le second jour, je remar
quai dé j à qu ' i l p ré fé ra i t les aiguilles de pin* 
toute autre nourr i tu re , i i n'avait touché q^ à 

peine aux pommes de terre. A u bout de .qua
tre jours i l mangea un peu de pain. Le sixiè
me jour , i l p r i t du ma ï s t r empé dans l' e a U» 
mais les aiguilles de p in étaient toujours son 



315 

mets favor i . 11 mangeait rarement des c o l é o p t è 
res, des œ u f s de fou rmi s , des vers de f a r i n e ; i l 
montrai t peu de g o û t pour les baies de sureau; 
i l a imait beaucoup plus les myr t i l l e s , et man
geait rarement des baies de sorbier. Quant aux 
grains, i l ne toucha qu 'un peu au seigle, jamais 
à d'autres. Une seule fois, i l mangea du c h è n e 
vis. Le q u a t o r z i è m e jou r , je l 'entendis chanter 
son chant d'amour à une heure et demie du ma
t i n . J'allai souvent le visiter avec des é t r a n g e r s ; 
i l s'apprivoisa ainsi peu à peu ; et maintenant , 
i l est depuis longtemps dans la basse-cour, et 
mange dans la main de chacun d u pain blanc 
ou du pain mollet . I l a c o m p l è t e m e n t m u é . » 

En Scandinavie, on afa i t reprodui re plusieurs 
fois des té t ras urogalles en cap t iv i t é ; on les a 
m ô m e croisés avec des l y r u r e s b i r k h a n s . i l faut 
pour cela donner à ces oiseaux un vaste enclos, 
dans un bois bien exposé ; i l f au t leur f o u r n i r un I 
r é g i m e qui leur convienne, et sur tout se bien 
garder de les d é r a n g e r . 

LES LYRURES — LYRURUS. 

Die Spielhùhner, the Black-Grouses, the Black-Cocks. 

D'après les théories modernes, le second en 
grandeur des t é t r a o n i d é s d 'Europe, le tetrao 
tetrix, vulgairement coq des bouleaux,petit coq de 
bruyère, est devenu le type d 'un groupe à part, 
dont le pr incipal a t t r ibu t g é n é r i q u e est t i r é de 
la forme de la queue chez le m â l e . 

C a r a c t è r e s . — Les lyrures ont des formes 
assez é l a n c é e s , des ailes courtes, mais plus lon 
gues, relat ivement, que chez le t é t r a s urogalle, 
b o m b é e s en fo rme de conque , arrondies, à 
t r o i s i è m e r é m i g e la plus longue ; une queue 
c o m p o s é e de d ix-hui t rectrices, t r o n q u é e chez 
la f e m e l l e , p r o f o n d é m e n t fourchue chez le m â l e ; 
les couvertures i n f é r i eu re s de la queue plus 
longues que les rectrices ; les t rois paires m é 
dianes des rectrices de m ê m e longueur , les ex
ternes é tan t plus longues et se recourbant en 
dehors en demi cercle, de m a n i è r e à donner à la 
queue la forme d'une lyre , d ' o ù a é t é t i ré le nom 
g é n é r i q u e lyrurus (queue en lyre) ; un bec de lon
gueur moyenne et f o r t ; des pattes e m p l u m é e s ; 
les doigts externe et interne de m ê m e longueur . 
Swainson, qu i a é tabl i ce genre, fa i t encore en
trer dans les c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s le br i l l an t du 
plumage du m â l e . 

LE LYJRUKE DES BOULEAUX — LYIW1WS TETRIX. 

Dus Birkhuhn, the Black-Grouse. 

Caractères. — Le lyrure des bouleaux (fig. 81) 
ou coq de bruyère à queue fourchue, petit coq de 
bruyère, coq des bouleaux, tétras à queue fourchue, 
tétras Birkhan, comme i l est n o m m é par plusieurs 
auteurs, a la t ê t e , le cou , le bas du dos d 'un bleu 
d'azur à é c l a t s m é t a l l i q u e s superbes ; les ailes 
c o u p é e s de bandes d 'un blanc de neige ; les 
sous-caudales blanches ; tout le reste du p l u 
mage noi r ; l 'œi l b r u n , avec l ' i r i s b l e u - n o i r ; le 
bec no i r ; les doigts g r i s - b r u n â t r e ; les sourcils 
et une place nue qu i entoure l 'œi l d ' un rouge 
v i f . 

La femelle ressemble à celle du t é t r a s u r o 
galle. La t e i n t é de son plumage est u n m é l a n g e 
de jaune roux et de b r u n roux , à bandes trans
versales et à taches noires. 

Le m â l e a 66 cent, de long et un peu plus de 
1 m è t r e d 'envergure; la longueur de l 'ai le est 
de 33 cent., celle de la queue de 10. La femel le 
a environ 16 cent, de moins en longueur et 24 
cent, de moins en envergure. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le l y r u r e de 
bouleau a à peu p r è s la m ê m e d i s t r i bu t ion g é o 
graphique que le t é t r a s urogal le . I l descend ce
pendant moins l o in vers le sud, et remonte 
p e u t - ê t r e un peu plus vers le n o r d . On ne le 
trouve n i en G r è c e , n i en Espagne ; i l est t r è s -
rare dans le nord de l ' I t a l ie , et on ne l ' y ren
contre que dans les Alpes, et t r è s - d i s s é m i n é . 11 
abonde dans toutes les montagnes bo i sées de 
l 'Al lemagne centrale ; i l n'est pas rare dans le 
Vo ig t l and , le Hanovre, dans certaines parties du 
Schleswig septentr ional e l du Ju t land , et se 
trouve en nombre dans toute l ' é t e n d u e de la 
c h a î n e des Alpes, dans la L ivon ie , l 'Es thonie , 
la Scandinavie, la Hussie, la S i b é r i e jusqu ' aux 
rives de l ' A m o u r . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce q u ' i l 
faut au lyrure de bouleau , ce sont des r é g i o n s 
où dominent des buissons, que ce soient des 
b r u y è r e s ou des ta i l l i s . I l n 'a ime pas les futaies 
é t e n d u e s et p r é f è r e celles dont le sol est ta
pissé de b r u y è r e s , de myr t i l l e s , de g e n ê t s et d'au
tres arbustes semblables. Ce q u ' i l recherche 
sur tout , ce sont les sols tou rbeux , o ù dominen t 
les plantes m a r é c a g e u s e s , mais non les ma
rais proprement dits . E n Suisse, i l se t rouve 
d ' a p r è s Tschud i , dans la zone é levée comme 
dans la zone moyenne des f o r ê t s ; i l monte jus 
q u ' à la l i m i t e des arbres, là où les c l a i r i è r e s 
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sont couvertes d 'un épais tapis de b r u y è r e s et 
de myrt i l les . « Le canton de la Suisse le plus 
riche en coqs des bouleaux, d i t - i l est sans 
contredit celui des Grisons, et dans ce can
ton, le val Mingen, petite vallée l a t é ra le , peu 
f r é q u e n t é e , du Val da Scarl , dans la basse 
Engadine, vallée rocheuse que couvrent de som
bres forê t s . Là, on entend au printemps retentir 
de tous côtés les chants d'amour du lyrure des 
bouleaux .» Dans les Alpes bavaroises, cet oiseau 
est commun aussi, surtout dans les endroits 
m a r é c a g e u x . P rès de Weilheims, deDiessen, de 
Rosenheim, de Reichenhall, on peut souvent, 
d ' après Kobel l , voir , à la fin de l 'automne et en 
hiver, de quatre-vingts à cent de ces oiseaux 
réun is ensemble. Us sont t r è s - n o m b r e u x aussi 
dans les forê ts de la Scandinavie, jusque dans la 
zone alpine, et i l en est de m ê m e , d ' après 
Radde, pour le sud-est de la S ibé r i e . Ce natura
liste rencontra presque tous les jours, sur la 
rive nord-est du lac Baïkal , des femelles cou
vant, et plus tard i l y v i t des familles de ces o i 
seaux. I l apprit qu'en octobre et en novembre, 
un seul poste de Cosaques, établ i dans la c o n t r é e 
du Bas-Benga, avait pris ou tué environ deux 
cents lyrures des bouleaux. A mesure qu'on re
monte vers le nord, le nombre de ces oiseaux 
d iminue . 

Dans l 'Allemagne centrale, le lyrure de bou
leau est un oiseau s é d e n t a i r e , mais pas com
p l è t e m e n t toutefois. Dans les hautes montagnes, 
et dans les con t rées du nord, i l entreprend des 
voyages assez régu l i e r s . En Suisse, i l quitte deux 
fois par an, d ' après Tschudi , son cantonnement, 
et erre aux environs. Dans le Simmenthal , on a 
r e m a r q u é q u ' à la fin de l 'automne i l se dirige 
assez r é g u l i è r e m e n t vers les montagnes du Va
lais. Beaucoup de ces voyageurs ne reviennent 
pas à leur ancienne demeure, mais se dispersent 
à l ' é t r anger . Dans le nord, ces voyages sont mieux 
r é g l é s ; ainsi, ceux qui habitent les hauteurs, des
cendent dans la plaine. Radde a cons ta té , qu'en 
hiver, les lyrures quit tent en grandes bandes les 
montagnes de la Pomme pour se rendre vers 
l 'Onon moyen, et se fixer dans les îles couvertes 
de peupliers, où ils trouvent une nourr i ture 
abondante. Des émigra t ions semblables ont l ieu 
sur les rives de l 'Amour . On n'a pas encore pu 
é tabl i r si elles ont l ieu chaque a n n é e . 

« Quoique lourd encore, dit mon père , le ly
rure de bouleau est plus agile que le té t ras uro
galle. I l court plus vite, tient seulement le corps 
un peu penché en a r r i è re et le cou é t e n d u . Lors
qu ' i l est p e r c h é , i l est t an tô t horizontalement, 

t an tô t verticalement posé , avec le cou rentré ou 
relevé. Aux coni fères , i l p ré fè re les autres es
sences. I l se tient plus souvent à terre que le 
té t ras urogalle. Malgré ses ailes courtes, i l vole 
bien et en ligne droite ; i l bat des ailes avec une 
préc ip i ta t ion incroyable, et franchit un grand 
espace d'une seule traite. Son vol est bruyant 
mais moins que celui du té t ras urogalle ; i l p a . 
ra î t aussi bien plus léger . Ses sens sont très-
bien développés . I l voit, i l entend, i l sent très-
bien, et i l est t r è s - p r u d e n t . » 

Tschudi dit qu ' i l est stupide, qu ' i l n'a qu'à un 
faible deg ré le sentiment des localités, et que 
sa t imid i té et sa sauvagerie innées le sauvent 
bien plus souvent que sa prudence et son juge
ment. Je ne puis souscrire à cette assertion ; car 
je crois avoir observé le contraire. Très-rare
ment, le lyrure des bouleaux se laisse surpren
dre ; cela n'arrive qu'en hiver, par les temps de 
tourmente, que cet oiseau para î t d'ailleurs pres
sentir. Comme les pigeons, i l tient en général 
toute chose inconnue pour suspecte, et s'enfuit 
dès q u ' i l a p p r é h e n d e quelque danger. 

Sa voix varie suivant le sexe. Le cri d'appel 
est un sifflement clair et bref ; le cri de ten
dresse peut se rendre par back, back. Mais pen
dant la pér iode des amours, le mâle déploie une 
richesse de sons qu'on n'attendrait pas d'un oi
seau d'ordinaire aussi silencieux. Les petits pé
pient. 

Son r é g i m e di f fère notablement de celui du 
té t ras urogalle. I l s'attaque à des aliments plus 
tendres, à des bourgeons, des feuilles, des baies, 
des graines et des insectes. En été , i l mange des 
myrt i l les , des framboises; en automne, des baies 
de sureau ; i l dévore en outre des bourgeons et 
de jeunes pousses de b r u y è r e , de bouleau, de 
noisetier, d'aulne, de saule, de hêtre ; ce n'est 
qu'exceptionnellement qu ' i l se nourrit déjeunes 
cônes de p in , et i l n'en mange presque jamais 
les aiguilles. I l est t r è s - f r i and d'une nourriture 
animale, par exemple, de petits escargots, de 
vers, de larves de fourmis , de mouches. Lesjeunes 
ne mangent d'abord que des insectes. Les voya
ges que ces oiseaux e x é c u t e n t dans le nord, ont 
pour cause le besoin de nourri ture. Quand la ge
lée sévit en S ibé r i e , on voit le matin, dit Radde, 
les lyrures des bouleaux perchés sur les peuplier' 
balsamiques, en pincer les branches sèches avec 
leur bec, pour cuei l l i r les bourgeons résineux. 
Ces oiseaux ne d é d a i g n e n t pas les graines, et, en 
capt iv i té , ils s'habituent parfaitement à ce ré
gime Us ont besoin, pour digérer , d'avaler 
sable et des graviers. 
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Le Ivrure de bouleau d i f f è r e encore du t é t r a s 
urogalle par sa soc i ab i l i t é . I l vi t en troupes, d u 
moins en automne et en hiver . I l y a bien que l 
ques mâ les q u i se t iennent à l ' é c a r t , et ne r e jo i 
gnent leurssemblables qu 'au momen t des amours , 
mais c'est là une exception. La vie du lyrure p r é 
sente d'ailleurs de. grandes i r r é g u l a r i t é s , ne se
rait-ce que par lesvoyages q u ' i l est o b l i g é d'entre
prendre en hiver. A cette é p o q u e , i l a souvent de 
la peine à trouver sa n o u r r i t u r e ; ainsi, lorsque la 
neige est épaisse , i l est f r é q u e m m e n t ob l igé de 
foui l ler longtemps avant de d é c o u v r i r quelque j 
aliment. Dans les hautes montagnes et dans le j 
nord, lorsque le temps est mauvais, ces oiseaux 
se r éun i s sen t , comme le d i t Gesner; ils laissent 
la neige les recouvrir, et attendent sous cet abri 
que le mauvais temps soit pas sé . A ce momen t , 
leur sobr ié té est mise souvent à de rudes é p r e u 
ves. Mais l 'é ta t a t m o s p h é r i q u e s ' a m é l i o r e , et au 
printemps, les beaux jours sont revenus pour 
eux. A peine la neige est-elle fondue, que les 
amours commencent. 

Parmi les chasseurs, i l en est beaucoup qu i 
a l l èguen t qu'aucun oiseau n'est aussi at trayant 
que le lyrure de bouleau , l o r squ ' i l s ' ag i tdu j e u 
d'amour, et qu i le mettent , sous ce rappor t , 
bien au-dessus d u t é t r a s urogalle. Ce q u i est cer
t a i n , c'est que celui q u i a ass is té une fois au 
spectacle des amours du ly ru re des bouleaux ne 
l 'oubliera jamais. Bien des choses contr ibuent 
d 'a i l leurs à l ' embel l i r ; les l ieux , la saison encore 
peu a v a n c é e , le nombre des m â l e s en amour , 
les variations de leurs danses, leur b e a u t é , leur 
agi l i té . 

En Allemagne, les amours du ly ru re commen
cent quand les bourgeons des bouleaux se gon
flent, c ' es t -à -d i re vers la seconde quinzaine de 
mars ; elles durent jusqu 'au mois de m a i : dans 
les hautes montagnes et dans le nord , elles com
mencent plus tard, et cont inuent jusqu 'en j u i n ou 
m ê m e en ju i l l e t . Et m ê m e , à la fin de l 'automne 
on entend encore quelques-uns de ces oiseaux 
pousser des chants singuliers, comme pour se 
p r é p a r e r pour le pr intemps prochain . 

Pour ses exercices amoureux, le l y ru re des 
bouleaux choisit dans la fo r ê t un endroi t d é 
couvert , une prair ie , une coupe où les j e u 
nes arbres ne peuvent le g ê n e r . I l y a p p a r a î t 
le soir, se perche sur un arbre, et fa i t en
tendre à plusieurs reprises son chant, j u s q u ' à 
la t o m b é e de la n u i t . Le mat in , de bonne heure, 
i l qui t te l 'endroi t où i l a do rmi et descend à 
terre; car, pour sa danse, i l a besoin d 'un grand 
espace. Là où ces oiseaux sont communs, ils se 

r é u n i s s e n t plusieurs ensemble. D ' a p r è s Nilsson, i 
on en verra i t de trente à quarante, et m ê m e 
cent ainsi r a s s e m b l é s . Le p r e m i e r m â l e qu i se 
montre pousse quelques cris p ia i l lants , i l se ta i t 
un instant, puis i l se met à r é m o u d r e ; le v é r i 
table chant commence alors. E n mars et dans 
les premiers jours d ' av r i l , le m â l e ne se f a i t en
tendre que par in terval les ; plus t a rd , i l chante 
toute la m a t i n é e , et avec une persistance r é e l l e 
ment é t o n n a n t e . Dans la Laponie , j ' en t end i s 
souvent ces oiseaux chanter de onze heures d u , 
soir à deux heures du ma t in . Chez nous, i l com
mence à se faire entendre au lever du j o u r , et 
d ' a p r è s Tschudi , i l en serait de m ê m e dans les 
hautes montagnes. « Une heure environ avant le 
lever du soleil , à une a l t i tude d 'envi ron 1,600 m è 
tres au-dessus d u niveau de la mer , le rouge-
queue fa i t re ten t i r sa courte chanson. B i e n t ô t 
le bra iement des mules évei l le tous les o i 
seaux logés dans les sombres f o r ê t s de la m o n 
tagne, et se r é p è t e dans tous les ravins, dans 
toutes les va l lées . I m m é d i a t e m e n t a p r è s , c'est-
à - d i r e une demi-heure avant le lever d u solei l , 
le premier c r i du ly ru re des bouleaux r é s o n n e 
dans les airs, et ses compagnons l u i r é p o n d e n t . 
Leur voix part , i c i d'une alpe, là d u haut d 'un 
rocher, d 'un f o u r r é d'arbres rabougris , d 'une 
petite f o r ê t d u fond de la va l l ée . Pendant plus 
d'une demi-heure , on distingue net tement les 
sourds roulements et les s iff lements de chacun 
de ces oiseaux, se d é t a c h a n t de l 'ensemble du 
concert de la gent a i l é e . » 

L 'amour du ly ru re de- bouleau se t r adu i t par 
des chants et des danses. A u premier s i f f lement 
ou p é p i e m e n t , s u c c è d e le r é m o u l a g e : c'est u n 
siff lement s ingul ier , à t imbre creux, que Nilsson 
a assez exactement rendu par tschiio-y; puis 
vient le roulement , que Bechstein note : golgol-
golgolrei, et Nilsson, avec plus de justesse, à 

mon avis : routtourou-routtou-rouiki-ourr-ourr-
ourr-rrrouttourou-routtou-rouiki. Lorsque le l y r u r e 
est f o r t exc i t é , ces diverses phrases se suivent, se 
l ien t si bien, qu 'on ne peut r e c o n n a î t r e n i la fin 
de l 'une, n i le commencement de l ' au t re . I l est 
rare que le l y ru re arr ive, comme le t é t r a s u r o 
galle, à oubl ie r dans ses transports tou t ce qu i 
l 'entoure, à devenir sourd et aveugle. Je connais 
cependant des cas où quelques uns de ces o i 
seaux, sur lesquels on avait t i r é pendant qu ' i l s 
r é m o u l a i e n t , n 'ont pas q u i t t é la place, ce q u i 
laisserait supposer qu ' i l s n'avaient pas entendu 
le b r u i t de la d é t o n a t i o n . E n m ê m e temps, le 
ly lure m â l e se comporte de la f a ç o n la p lus ' co
m i q u e . « Avant de chanter, d i t mon p è r e , i l l ève 
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la queue, l 'ouvre en éventa i l , dresse h tê te et le 
cou, en hér isse toutes les plumes, éca r te les ailes 
et les laisse pendre ; i l saute un peu à droite et à 
gauche, décr i t quelques ronds, puis applique son 
bec à terre, frot tant et usant les plumes du men
ton. En m ê m e temps, i l bat des ailes, et se tourne 
sur l u i - m ê m e . » Plus i l est exci té , plus ses m o u 
vements deviennent vifs; à la f i n , on croit voir 
en lui un animal c o m p l è t e m e n t fou. 

Mais c'est surtout quand plusieurs mâles sont 
rassemblés qu'ils dép lo ien t une ardeur sans 
égale . Us se battent avec rage. Deux se postent 
en face l 'un de l 'autre, comme des coqs domes
tiques; ils se p réc ip i t en t l 'un sur l'autre, la tê te 
p e n c h é e à terre; ils s 'é lancent en l 'air, cherchant 
à se porter des coups d'ongle; ils retombent, 
tournent l 'un autour de l'autre en grondant; 
prennent un nouvel élan, et s'efforcent de se 
saisir mutuellement. Si le combat devient plus 
sé r ieux , chacun perd quelques plumes; mais 
ma lg ré toute l'ardeur qu'ils paraissent déployer , 
jamais ils ne se font des blessures sér ieuses . On 
dirai t qu'ils ne veulent que s'effrayer, et non se 
nuire. 11 arrive cependant quelquefois que le plus 
fort saisit son rival par la tê te , le t ra îne à terre 
quelques pas, l u i donne encore quelques coups 
de bec, puis le chasse. Le vainqueur retourne 
alors tr iomphant sur le champ de bataille, pour 
continuer son chant. Les mâles vigoureux vien
nent dans la m a t i n é e à plusieurs endroits, pour 
y essayer leurs forces avec leurs rivaux. Us de
viennent parfois ainsi la terreur de tous les j e u 
nes mâ le s moins e x p é r i m e n t é s . Souvent aussi 
le vaincu revient à son ancienne place, et recom
mence le combat; ou bien i l se rend à quelque 
autre endroit, pour se mesurer avec un nouvel 
adversaire. 

D'ordinaire,maisnon toujours, lescris d'amour 
attirent les femelles, de telle sorte que les mâles 
peuvent i m m é d i a t e m e n t calmer leur ardeur. En 
S u è d e , on a r e m a r q u é qu 'un lyrure captif, qui 
chantait dans un j a rd in e n t o u r é de palissades, y 
r e ç u t la visite de plusieurs femelles sauvages. 
Chez nous,ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles 
arrivent a u p r è s des endroits où se tient le mâle , 
et celui-ci est souvent obligé de les poursuivre au 
lo in . Lorsqu ' i l lésa t rouvées , i l reste avec elles sur 
un arbre j u s q u ' à une heure assez avancée de la 
m a t i n é e . Après l 'accouplement, i l chante encore 
un moment, puis tous ensemble s'en vont cher
cher leur nourr i ture . Un mâ le vigoureux peut 
suffire, dans la m ê m e m a t i n é e , à quatre ou 
six femelles, mais i l est rarement assez heureux 
pour en r é u n i r autant autour de l u i . 

C'est vers le mi l ieu de mai que la femelle se 
p r épa re à couver. Son nid n'est qu'une légère dé
pression, creusée dans le sol, à peine tapissée de 
quelques herbes. I l est établi dans un endroit 
bien c a c h é , dans les hautes herbes, sous un 
buisson, etc. Chaque couvée est de sept à dix 
quelquefois douze œufs : ces œufs sont jaunâtres 
d'un gris pâle ou d'un jaune rougeâ t re , et parse
més de points et de taches serrés , d'un jaune 
foncé , d'un brun roux ou brun-o l ivâ t re . La mère 
les couve avec moins d'ardeur que la femelle de 
té t ras urogalle; elle cherche cependant à éloi
gner par ses ruses les ennemis qui tentent de 
s'approcher du nid , et se consacre avec le plus 
entier d é v o u e m e n t à l 'élève de sa progéniture. 

Les jeunes vivent à peu près comme ceux du 
té t ras urogalle ; comme eux, ils changent plu
sieurs fois de plumage. Dès le premier jour, ils 
savent parfaitement se cacher et se dérober aux 
regards; ils apprennent rapidement à voleter, 
et au bout de quelques semaines, ils sont capa
bles de suivre partout leurs parents. Cependant, 
bien des dangers les menacent avant que leur 
croissance soit t e r m i n é e . J u s q u ' à la fin de l'au
tomne, ils restent avec leur m è r e , et ne la quit
tent que quand ils ont revêtu la livrée des 
adultes. 

Chasse. — Le lyrure de bouleau est chassé 
avec ardeur. En Allemagne, on tue les vieux 
m â l e s pendant la saison des amours, les jeunes 
à la f in de l 'automne, dans des chasses à traque. 
Dans les pays du Nord , on les prend toute l'année 
dans des collets. Mais la chasse la plus attrayante 
est celle qui se fa i t pendant l 'époque des amours; 
à ce moment , en effet, toutes les peines du chas
seur sont déjà c o m p e n s é e s par le charme du 
spectacle auquel i l l u i est donné d'assister. En 
S u è d e , le chasseur cherche les lieux découverts, 
les marais où le lyrure de bouleau a l'habitude 
de se rendre ; i l s'y tient à l 'affût, dans une hutte 
de feuillage, à par t i r d'une heure du malin, et 
attend patiemment qu 'un de ces oiseaux se 
montre à po r t ée de fus i l . Le brui t de la détona
t ion les effraie; mais le chasseur demeure Iran-
quil le dans sa hutte, et bientôt un mâle recom
mence à se faire entendre; un autre lui répond; 
une femelle lance un c r i ; les roulements des 
mâles deviennent plus forts, et au bout d'une 
heure environ, l ' un d'eux redescend à terre, el 
commence à siffler, ce qui indique à ses com
pagnons que tout danger est passé. Bientôt h 
place est couverte de nouveau. Un second mâle 
est t u é ; e l le m ê m e m a n è g e recommence. Dans 
les cas heureux, un chasseur peut de la sorte 
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en t irer trois ou quatre dans une m a t i n é e . Dans 
plusieurs endroits, on construi t des huttes pour 
attendre les lyrures à l ' a f fû t . Des chasseurs 
adroits at t i rent les oiseaux en i m i t a n t leurs 
sifflements ou le c r i de la femelle ; ils surpren
nent les jeunes, en reproduisant l 'appel de 
leur m è r e ; en un mot , on met pour les d é t r u i r e 
tous les modes de chasse en usage. 

En Courlande, en Livonie et en L i thuan i e , on 
se sert du balbahn ou bulvan. On d é s i g n e ainsi 
un coq-de -b ruyè re empa i l l é , qu 'on attache à un 
arbre où sont disposés des p i èges . U n chasseur 
se cache; un autre fait lever les lyrures q u i vont 
s'abattre sur des arbres, d 'où ils c ro ient aperce
voir un r ival . La jalousie les pousse à s'approcher 
de l u i , et elle devient la cause de leur perte. 

Dans le Tyro l et dans les Alpes bavaroises, 
on chasse avec ardeur les lyrures des bouleaux : 
lesjeunes gens s'y font un honneur d'en porter 
les plumes à leur chapeau. I l y a une trentaine 
d ' années , la façon dont ces plumes é t a i e n t f ixées , 
avait, au dire de Hobel l , une s ignif icat ion. Dans 
les l égendes tyroliennes, le diable, quand i l se 
montre sous la forme d 'un chasseur, ce q u i l u i 
arrive souvent, porte une demi-queue de ly ru re 
des bouleaux à son chapeau, non à gauche, 
comme les chasseurs c h r é t i e n s , mais toujours à 
d ro i t e ; l 'homme pieux peut donc ainsi le recon
n a î t r e faci lement et se mettre en garde contre 
ses tentations. 

C a p t i v i t é . — On peut garder en cap t iv i t é des 
lyrures pendant plusieurs a n n é e s , à condi t ion de 
ne pas leur m é n a g e r l'espace ; on peut m ê m e les 
faire reproduire. D ' ap rès ma propre e x p é r i e n c e , i l 
est absolument n é c e s s a i r e de leur donner beau
coup de place, et de les laisser en ple in a i r , un peu 
à l 'abr i du vent. Si cet espace est p l a n t é de buis
sons, on peut ê t r e assuré d'avoir des jeunes; car, 
en capt iv i té , le lyrure des bouleaux est p e u t - ê t r e 
encore plus amoureux qu'en l i be r t é . I l se fai t en
tendre tous les automnes; au pr intemps, i l est en 
amour à part i r des premiers beaux jours j u s 
qu'en j u i n . Une des femelles que pos sède le Jar
d i n zoologique de Hambourg pondi t six œ u f s et 
se m i t à l e s couver; mais elle les abandonna, tant 
elle f u t d é r a n g é e . Nous ne p û m e s ainsi avoir de 
jeunes. Des amateurs suédo i s ont é té plus heu
reux, et l 'on c o n n a î t actuellement plusieurs 
exemples de reproduction en cap t iv i t é du lyrure 
des bouleaux. Les adultes ont de la peine à s'ha
bituer à un nouveau r é g i m e , mais ils finissent par 
s'en accommoder, et ils ne donnent pas alors plus 
d'embarras que les poules domestiques. 

A . Chewatoff, qui pendant p r è s de vingt ans a 

fa i t des e x p é r i e n c e s sur des lyrures captifs , en vue 
de les domest iquer , a p u b l i é à ce sujet un t ra 
vai l doub lemen t i n t é r e s s a n t , en ce q u ' i l nous fa i t 
c o n n a î t r e les habitudes de l ' e s p è c e en c a p t i v i t é , 
et les moyens les plus propres à assurer la do
mes t ica t ion . V o i c i ce q u ' i l d i t à ce sujet (1) : 

« Toutes les fois que j e pouvais prendre de 
jeunes t é t r a s (lyrurus tetrix), j e les é leva is dans 
une chambre . Bien qu ' i ls semblassent e n t i è r e 
men t a p p r i v o i s é s , à peine se sentaient-ils l ibres , 
qu ' i l s s'envolaient dans le bois . I l a r r iva i t par
fois qu ayant v é c u deux ans avec les poules do
mestiques, ils s 'envolaient de m ê m e pour t ou 
jou r s . 

« Q u a n d je retirais les œ u f s des nids des t é t r a s , 
j e les mettais sous des poules russes, q u i couvent 
o rd ina i rement dans des logis h a b i t é s . Les é c l o -
sions me donnaient tou jours plusieurs pet i ts , 
mais je ne pouvais les é l eve r , car ils p é r i s s a i e n t 
tous aus s i t ô t que les coqs c o m m e n ç a i e n t à se 
r e v ê t i r de leurs plumes noires et les femelles 
de leurs plumes b i g a r r é e s . Cette m o r t a l i t é v ient 
de ce que la pousse des plumes se f a i t d i f f i c i l e 
ment . 

« Quand je remarquais u n n i d de t é t r a s , j e 
laissais la femelle couver pendant une ou deux 
semaines; ensuite j e retirais les œ u f s , et j e les 
mettais sous une poule que j 'avais p r é p a r é e pen
dant ce temps. La poule soignait les petits 
t é t r a s comme ses propres poussins; mais vers 
l 'automne, i l n 'en restait q u ' u n t r è s - p e t i t n o m 
bre. J'essayai de placer les œ u f s de t é t r a s sous 
une poule d ' Inde, q u i les couva pendant v ing t -
hu i t j o u r s ; mais l ' é l evage des petits se f i t de 
m ê m e avec peu de s u c c è s : 1° parce que le poule 
d'Inde é t o u f f a ou estropia par le poids de son 
corps plusieurs de ces pet i ts ; 2° parce qu 'e l le 
n 'a imai t pas à les r é c h a u f f e r . Si je r é u s s i s s a i s 
parfois à garder les petits t é t r a s jusqu 'en au 
tomne, ils se couvraient suf f i samment de p lumes 
et passaient l ' h i ve r ; mais pendant deux o u t ro is 
ans qu' i ls restaient chez m o i , ils ne coquetaient 
n i ne pondaient . I l est à remarquer que les petits 
t é t r a s c o u v é s par la poule d'Inde s 'appropriaient 
aussi les mouvements de celle-ci , el non ceux 
qui sont propres à leur e s p è c e . 

« V o i c i les moyens q u i m 'on t d o n n é les plus 
heureux r é s u l t a t s , et auxquels j e dois une cou
vée de t é t r a s parfai tement a p p r i v o i s é s . E n re
marquant dans le bois le n i d d'une femel le , 
sur tout d'une viei l le femel le , dans lequel i l se 

(1) Chewatoff, Bulletin de la Soc. zool. d'acclimatation. 
Paris, 18G?, t. IX, p. 401. 
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trouvait au moins dix œuf s , je la laissais couver 
pendant trois semaines. Pendant ce temps, je 
choisissais parmi mes poules une couveuse qui 
t în t le n id depuis deux semaines ; alors je relirais 
les œ u f s du n id de té t ras et les posais dans un 
panier garni de plumes ou d 'é toffe , et ap rè s 
avoir couvert le tout avec quelque chose de 
chaud, je les transportais avec la plus grande 
p r é c a u t i o n sous la couveuse, en retirant p réa l a 
blement ses propres œ u f s , que je mettais sous 
une autre poule. Elle faisait éclore les petits t é 
tras, et elle les cons idéra i t comme ses propres 
poussins. 

« Dès que les t é t ras sont éclos , i l faut i m m é 
diatement mettre dans la vol ière de l'eau dans 
deux ou trois vases peu profonds; le premier 
jour, les t é t ras se passent de nourr i ture , tandis 
que l'eau leur est indispensable. Le second j o u r 
ou bien le soir du premier, on jette dans la vo
lière de petits cakerlats (1) et des fourmis (2), 
qu'on é c h a u d e avec de l'eau bouil lante; on peut 
leur donner aussi des vers, des œufs de fourmis , 
ainsi que d'autres insectes; et l 'on continue à 
les nour r i r ainsi un temps plus ou moins long, 
selon le besoin. Quant à la couveuse, elle doit 
ê t re nourrie d'avoine, de pain cui te t de lait ca i l lé . 
A l'approche de la nu i t , i l faut faire rentrer les 
t é t r a s dans leur n id , ce qui est d'une grande i m 
portance pour le succès de la domestication. 
Après une semaine eL demie ou deux, on peut 
laisser la poule se promener avec ses petits en 
plein air, ce qui se fai t pourtant peu à peu et 
avec p r é c a u t i o n , afin qu'ils ne soient pas atta
qués par les chiens ou les chats. 

« Si un t é t r a s devient morne, hér issé , s'il a 
l 'air paresseux, cela prouve qu ' i l a f r o i d et qu ' i l 
n'a pu se débar ras se r de sa fiente rés ineuse . Dans 
ce cas, on verse dans une soucoupe de l 'eau-
de-vie ou une dissolution de sel ammoniac avec 
l 'alcool, on y plonge les pattes du té t ras pen
dant deux minutes, et ensuite on le frot te avec 
le m ê m e mé lange sous les ailes et le croupion. 
Si l 'on découvre des vers blancs dans la fienle 

(1) On attrape les cakerlats avec une cuvette de cuivre, 
dont on enduit les bords intérieurs d'huile, ou bien on les 
balaye du mur; ensuite on verse de l'eau bouillante dans la 
cuvette, puis on retire les insectes et on les disperse sur 
une planche, afin que les tétras puissent les manger. 

(2; On prend les fourmis de la manière suivante. Il faut 
d'abord coller de la toile à l'intérieur d'un pot, en enduire les 
bords avec de l'huile et enfouir le pot dans une fourmilière, 
de manière qu'on ne voie que son col. Quelquesheures après, 
le pot se trouve rempli d'une quantité de fourmis, qu'on 
échaude avec de l'eau bouillante avant de les donner aux 
tétras. 

des t é t r a s , i l faudra alors saupoudrer de sucre 
pulvér isé leur nourri ture (les cakerlats et l e s 

fourmis) . On prend pour cela une cuiller à thé 
de sucre pour une bonne poignée de nourri-
ture. 

« Un mois ap rès , si les té t ras sont bien por
tants, s'ils ont l 'air gai, on peut ajouter à leur 
al iment ordinaire de la mie de pain de farine 
de d e u x i è m e qual i té ; mais i l faut les accoutu
mer à cette nouvelle nourri ture petit à petit et 
sans contrainte. A u temps de la maturité des 
f ru i t s , on peut donner aux té t ras leurs baies fa
vorites, telles que myrti l les, fraises, airelles 
rouges (ces de rn iè res doivent ê t re trempées dans 
de l'eau pour l 'hiver). Quant aux autres Iruits, 
les t é t ras ne les mangent pas volontiers. 

(( A u bout de deux mois, la poule abandonne 
les té t ras et retourne vers ses compagnes : c'est 
ce que font ordinairement les poules russes avec 
leurs poulets, et elles recommencent ensuite à 
pondre. Les t é t r a s , au contraire, restent avec 
leurs petits toute l ' année , s'ils n'en sont sépa
rés par une cause quelconque. Cette circons
tance hors de nature exerce une grande influence 
sur les té t ras : une fois que la poule les a aban
d o n n é s , ils deviennent craint i s, ne bougent plus, 
piaulent et mangent peu. I l est indispensable que 
la personne qu i les nour r i t soit continuellement 
avec eux pendant tout ce temps, et qu'elle leur 
donne leur nourr i ture favorite en l'accompa
gnant d'un mot d'appel, auquel i l faut les habi
tuer dès le premier jour de leur naissance. La 
nui t , on m è n e les t é t r a s dans l'endroit où ils ont 
passé la nui t p r écéden te avec leur mère adop-
tive. En deux ou trois jours ils s'habitueront et 
formeront déjà une compagnie à eux; mais il 
est indispensable, nous le répétons , que la per
sonne qui les nourr i t vienne les voir le plus sou
vent possible. 

« Le blé c o m m e n ç a n t à mûr i r dans leschamps, 
on coupe de l 'avoine, du froment et du sarra
sin, tout verts qu'i ls sont, pour en faire de peti
tes gerbes, qu'on met dans la volière ou qu'on J 
attache, pour que les té t ras s'habituent petit à 
petit h ce b lé , dont ils devront se nourrir en 
hiver. Mais comme la nourri ture ainsi composé 
n'est pas suffisante pour leur conserver la vie 
pendant l 'hiver, i l est nécessaire de leur donner 
une ou deux fois par semaine du paincoupéen 
morceaux gros comme un pois ; i l faut, en ou
tre, attacher à la vol ière des tètes de chouxfrais, 
des balais de bouleau, et leur donner des airelle» 
rouges t r e m p é e s dans de l'eau. 

« P o u r l 'hiver, i l conviendrait surtout de p'a' 
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Fig. 83. La Gélinotte des bois (p. 324). 

cer les t é t r a s p r è s de la vo l iè re où ils ont é t é cou
vés et élevés, et où ils pourraient faci lement , à 
toute heure, se r é f u g i e r pendant le mauvais 
temps. En hiver, on pourrai t les teni r à la tem
p é r a t u r e à laquelle l'eau ne se c o n g è l e pas ; 
faute d'endroit propre à les mettre à l ' abr i , i ls 
peuvent rester au f r o i d , s'il n'est pas au-dessous 
de 10 d e g r é s R é a u m u r ; autrement on les 
exposerait à se geler les membres, parce q u ' à 
l 'é ta t sauvage ils s'enfouissent p r o f o n d é m e n t 
dans la neige pendant les grands f ro ids . A u l ieu 
d'eau, on peut leur donner de la neige. I l est u r 
gent, en hiver , de les laisser entrer tous les 
lours, ou au moins tous les deux jours pour une 
heure ou deux dans la vol iè re , qu'on recou
vrira alors de branchages des t inés à remplacer, 
3n cette saison, le r é s e a u de f i l dont on se ser
vira de nouveau en a v r i l . A u reste, i l ne serait 
pas mal de laisser, m ê m e en é t é , une q u a t r i è m e 

partie de la vo l iè re sous ce to i t de branchages, 
les t é t r a s , pendant les chaleurs, se t rouvant bien 
à l 'ombre : c'est pourquoi i l conviendrai t m ê m e 
de planter dans la vo l iè re quelques buissons t ou f 
fus . 

« Les té t ras que la poule domestique a é levés 
coquetteront à leur premier pr in temps plus t a rd 
que ceux des bois ; mais qu 'on ne s ' i n q u i è t e pas; 
dans tous les cas, ils p r o d u i r o n t des poussins 
q u i seront de beaucoup plus faciles à é lever que 
ceux que la poule aura c o u v é s . La poule des bois 
é c r a s e la nour r i tu re avant de la p r é s e n t e r à 
l 'aide de son bec, à ses petits, qu'elle appelle 
par un c r i tout pa r t i cu l i e r . Accourus lestement 
à ce c r i , les poussins l u i arrachent du bec la nour
r i t u r e , sans se la disputer et sans attendre leur 
t o u r ; tandis que, la nour r i tu re dans son bec la 
poule domestique appelle ses petits, et en la 
l eur mont ran t , la jet te par terre , avec u n cr i par-

I V - 352 
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l icu l ie r r é i t é r é . Les poules domestiques con
naissent bien cet appel ; mais les t é t ras , après 
ê l re accourus, regardent tout droi t le bec de la 
poule, et, n'y voyant r ien , s'en vont. C'est ce 
qui fait qu ' à peineparvient-on à conserver quatre 
ou cinq t é t r a s sur douze élevés par la poule do
mestique, tandis que ce n'est point le cas avec la 
poule des bois, qui perd rarement ses petits, et 
jamais pour cause de f ro id ou manque de nour
r i ture , mais par accident. 

« Si c'est la poule domestique qu i a couvé les 
t é t r a s , on peut s'en approcher sans danger; mais 
si c'est celle des bois, i l faut prendre des p r é 
cautions pour mettre de la nourr i ture ou de l'eau 
clans la vol ière , parce qu'en généra l les oiseaux 
sauvages d é f e n d e n t de leur mieux leurs petits. 
En voyant s'appro~her un homme ou un animal, 
la poule des bois fa i t semblant de ne pouvoir n i 
s'envoler n i s'en aller. Clouée à la m ê m e place, 
elle bat des ailes; mais à peine s'approche-t-on 
pour l 'attraper, qu'elle s ' é lance et court tout 
le temps qu'on la poursuit , en t â c h a n t toujours 
d 'é loigner le curieux de l 'endroit où sont cachés 
ses petits ; le danger une fois passé , elle rega
gne sa place et appelle ses petits. La poule des 
bois garde cet inst inct naturel , m ê m e dans la 
vol ière , les premiers jours que ses poussins sont 
sortis de la coque, mais ensuite elle le perd. 

« Vers l 'automne, i l faut rogner aux jeunes 
t é t r a s , à l'aide de ciseaux, le bout des plumes, 
en se gardant bien de couper la plume dans son 
entier : c'est pour e m p ê c h e r les t é t ras de s'en
voler, et on leur fera cette opéra t ion m ê m e jus
q u ' à la t ro i s ième géné ra t i on , dans le cas où i l se
rai t nécessa i re de les changer de place. 

« On accouplera, à mi-mars, le jeune coq avec 
deux ou trois poules, et le vieux (qui aura deux 
ou trois ans) avec cinq ou six poules. On ne peut 
pas accoupler deux vieux coqs dans un m ê m e 
endroit, parce qu'i ls finiraient par se tuer ou 
s'estropier l 'un l'autre sans r é su l t a t s . On mettra 
les coqs que l 'on ne veut pas accoupler à part, 
dans un endroit f e r m é , af in de les e m p ê c h e r de 
s'envoler dans les bois pour y satisfaire leurs d é 
sirs; mais à m i - m a i , é p o q u e où ils commencent 
à perdre leurs plumes, ils n'y pensent plus. 

« Les pois sont un poison mortel pour les t é 
tras, surtout les pois verts, qu'ils avalent par 
gousses en t i è res et qui sont cause que, quelques 
heures après , ils meurent dans des convulsions. 

« Quant aux t é t r a s urogalles, le f roment et les 
orties leur sont nuisibles, ce que j ' a i c o n s t a t é 
plusieurs fois. En é levant les jeunes de cette 
e spèce , je les ai nourris comme les té t ras des bou

leaux, entre autres de pain blanc émietté qu'ils 
aiment beaucoup, mais qui les fait engraisser tel-
lement, que les os de leurs pieds et de leurs ailes 
se ramollissent et deviennent comme des carti
lages ; alors ils ne peuvent n i marcher, ni voler 
et meurent. I l y a sur les orties de petites larves 
vertes que les té t ras urogalles aiment beaucoup-
mais, vingt-quatre heures ap-rcs les avoir man
gées, ils en meurent comme empoisonnés. Les 
lagopèdes mangent des pois, du froment et des 
larves d'orties sans aucun préjudice pour leur 
san té . 

« Quant à l 'entretien des tétras âgés, je ferai 
observer ce qui suit. Les enclos où on les place 
doivent ê t re garnis de gazon, parce qu'il leur 
faut de l'herbe au printemps, et non pas du sa
ble. On couvrira cet enclos par-dessus d'un 
filet pour les p r o t é g e r contre les oiseaux de proie 
et les petits carnassiers. D'un côté de l'enclos, 
on mettra c inq brancards environ de terre pota
gère , o ù , jeunes ou adultes, les tétras se plaisentà 
se vautrer. On tiendra en hiver lestétras à latem-
p é r a t u r e à laquelle l'eau ne se congèle pas; on 
veillera à ce que la nourr i ture ne leur manque 
point . Elle doit ê t re composée de trois parties de 
f roment sur une partie d'avoine ; en outre,ilesl 
indispensable de leur donner une ou deux fois 
par semaine des choux ordinaires, par têtes en
t i è re s , ap rès les avoir dépouil lés de leurs feuilles 
de dessus, et tous les jours deux poignées d'ai
relles rouges et du pain blanc émietté menu. On 
changera leur eau deux fois toutes les vingt-
quatre heures. 

« En mars, par le temps chaud, on nettoiera 
la neige dans l'enclos et l 'on y mettra, à une hau
teur d i f f é r e n t e , pour leur faire un juchoir, quel
ques petites perches comme celles qui sont dans 
la vol ière . Aprè s avoir couvert le dessusde l'en
clos d 'un filet, on leur fera prendre l'air chaque 
j o u r ; à cette occasion, on tâchera de remar
quer lequel des deux coqs se montre le pi"5 

ardent, afin de le laisser avec les poules et de 
mettre l 'autre dans un endroit séparé. En avril, 
on ouvrira dans la volière la fenêtre pour tout 
l ' é té , afin que les t é t r a s passent dans l'enclos. 

A la fin d 'avr i l ou au commencement de mai, 
on mettra dans les coins de l'enclos deuxcaisses ; 
dé foncées ayant environ 70 cent, de longueur et 
de largeur sur 50 de hauteur, où Ton pratique
ra, pour l ' en t r ée et la sortie, deux ouvertures, 
l'une au levant et l 'autre au midi ; on jonchera 
la terre autour des caisses de mousses et debnf 
d'herbes tendres, qu i serviront aux letnelles * 
p r é p a r e r e l les -mêmes leurs nids dans les caisse-
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Dans le cas où l 'une d'elles voudra i t faire son n i d 
iors de la caisse, on l 'y laissera pondre, en met-
ant ensuite sur le n id la caisse d é f o n c é e , où elle 
;ontinuera sa besogne. 

« L e s femelles s ' é t an t mises sur leurs nids, on 
;n sépa re ra les coqs et on les t iendra dans l ' en 
dos garni de gazon ; i l y faudra mettre aussi de 
la terre végé ta l e . » 

LE LYRURE INTERMEDIAIRE — LYRVRUS MEDIUS 

(Métis du tétras urogalle et du lyrure des 
bouleaux.) 

Bas Rackelhuhn, das Mittelhuhn. 

Dans les endroits qu'habitent le tétras uro
galle et le lyrure des bouleaux; dans ceux sur
tout où les premiers ont beaucoup d i m i n u é de 
nombre, i l arrive que des femelles de t é t r a s uro
galle é tabl ies près de l 'endroit o ù u n m â l e ly ru re 
est en amour, viennent à son appel et se donnent 
à l u i . De m ê m e , des femelles du ly rure des 
bouleaux s'accouplent avec les t é t r a s urogalles 
mâles . I l y a une trentaine d ' a n n é e s , on ne 
connaissait que les m é t i s de lyrure m â l e et 
de t é t r a s urogalle femel le , et encore regar
dait-on ces m é t i s comme fo rmant une e spèce 
i n d é p e n d a n t e de t é t r a o n i d é s . Les observations 
le Nilsson, et la d é c o u v e r t e des m é t i s des deux 
î spèces c i tées sont venues d é m o n t r e r l 'erreur 
)ù l 'on tombait . A u j o u r d ' h u i , ces m é t i s ont é té 
rien obse rvés , aussi j e crois devoir leur consa-
;rer quelques lignes. 

C a r a c t è r e s . — Le m é t i s du t é t r a s urogalle et 
l u ly rure des bouleaux, le t é t r a s moyen (tetrao 

- nedius), comme on l 'a appe lé (fig. 82), t ient le 
mi l ieu entre les deux espèces dont i l p rov ien t ; 
cependant, on ne peut le r econna î t r e à p r e m i è r e 
'ue pour un hybride. Ce qui est s ingulier , c'est 
pue son plumage est r égu l i e r , c ' es t -à -d i re q u ' i l 
îe varie pas d 'un ind iv idu à l 'autre. 

Le m â l e a le dos noi r , s e m é de points et de 
;: ignés grises t rès- f ines , en zigzag ; les ailes m o i -

ées de b run noir et de g r i s ; avec les r é m i g e s 
! econdaires m a r q u é e s vers leur mi l i eu d'une 

irge bande d 'un blanc sale, et à la pointe d'une 
rche de m ê m e couleur ; la queue b i f ide , noire , 
uelquefois b o r d é e de blanc à l ' e x t r é m i t é des 
ectrices ; le ventre noir , le devant du cou et la 
ète à reflets pourpres ; les cô tés du cou sau-
o u d r é s de gris, et parfois t a c h e t é s de b l anc ; 

, 3s plumes q u i recouvrent les pattes blanches, 
' elles des tarses d'un gris n o i r ; l 'œil b r u n - f o n c é ; 

s bec n o i r . 

La femelle ressemble t a n t ô t à la femel le d u 
t é t r a s urogal le , t a n t ô t à celle d u l y r u r e des bou
leaux. El le est tou jours plus peti te que la pre
m i è r e , plus grande que la seconde. T r è s - s o u v e n t 
on la p rend pour une femel le de ly ru re . 

Le m â l e a de 69 à 77 cent, de l o n g ; la f e 
melle , de 58 à 6 1 . 

Les m é t i s de lyrure des bouleaux et de lago
p è d e blanc sont plus faciles à r e c o n n a î t r e ; leur 
plumage p r é s e n t e un m é l a n g e é v i d e n t des cou 
leurs de leurs parents. Le noir du l y r u r e des 
bouleaux, le blanc du l a g o p è d e s'y disputent la 
s u p r é m a t i e , si j e puis m 'expr imer ainsi . On ne 
sait encore si ces m é t i s ont u n plumage d ' é t é , 
lequel serait alors un m é l a n g e de noi r et de 
b r u n . On ne c o n n a î t pas non plus la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a t r o u v é 
le l y ru re moyen par tout o ù vivent ensemble le 
t é t r a s urogal le et le l y ru re des bouleaux : en 
Al lemagne, en Suisse, en Scandinavie. Dans ce 
dernier pays, on en prend toutes les a n n é e s , 
d ' a p r è s Nilsson. On l'observe sur tout dans le 
nord de W e r m e l a n d ; i l n'est pas rare en N o r w é g e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Cet oiseau 
n'a pas de places p a r t i c u l i è r e s pour manifester 
son amour ; on le trouve à celles que recherchent 
les t é t r a s urogalles, et sur tout les lyrures des 
bouleaux, au grand dép la i s i r et de ces oiseaux et 
du chasseur. Confiant en sa force , i l attaque 
tous les lyrures m â l e s , les poursui t , les disperse, 
et les chasseurs assurent qu ' un seul l y r u r e i n 
t e r m é d i a i r e su f f i t pour rendre n u l l e toute, une 
chasse. Ses cris, c o n s t a n t dans les sons rauques 
el roulants , farrfarrfarr, ressemblent plus à ceux 
d u ly rure des bouleaux q u ' à ceux d u t é t r a s u r o 
galle. I l ne r é m o u d , n i ne pousse de c r i final 
comme le dernier ; i l s iff le comme le l y r u r e , mais 
avec plus de force . A u c u n observateur ne l 'a vu 
s'accoupler avec des femelles àz ly rure des b o u 
leaux; i l est v ra i qu 'on n'est que t r è s - r a r e m e n t 
t é m o i n de l 'accouplement des t é t r a o n i d é s , et 
que, d ' un autre c ô t é , ce m é t i s n Jest pas bien 
c o m m u n . 

C a p t i v i t é . — « J'ai eu successivement, d i t 
Nilsson, trois de ces t é t r a s moyens, et les ai 
g a r d é s pendant c i n q ans. En somme, cet oiseau 
est paresseux; i l reste tou t le j o u r au repos, les 
plumes u n peu h é r i s s é e s , la queue pendante, 
les yeux f e r m é s . Sauf au pr in temps , jamais on 
n'entend sa voix. M ê m e a p r è s c inq ans de cap
t i v i t é , i l é t a i t encore c r a i n t i f et sauvage, i l 
f u y a i t quiconque s'approchait de sa cage. I l se 
m o n t r a i t au contraire m é c h a n t , sur tout au p r i n 
temps, à l ' é g a r d des petits oiseaux q u i entraient 
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dans sa prison, et s'approchaient de la mangeoire. 
U poussait des sons rauques et grognants, ou
vrai t largement le bec, m e n a ç a i t celui qui venait 
trop près de l u i . A la fin de mars ou au commen
cement d 'avri l , suivant la t e m p é r a t u r e , i l entrait 
en amour. I l marchait à terre ou sur son per
choir, levait et é ta lai t sa queue, laissait pendre 
les ailes, hér issai t les plumes du cou, ouvrait 
son bec, et semblait en menacer le ciel . I l lan
çai t d'abord des notes basses, qui allaient en 
montant, en augmentant d ' in t ens i t é , et qu'on 
pouvait entendre de cent cinquante pas. Dans le 
m ê m e j a r d i n , mais dans une autre cage, un 
m â l e lyrure des bouleaux étai t é g a l e m e n t en 
amour ; ce qui permit des comparaisons. Celui-ci 
paraissait un vér i t ab le artiste; i l chantait facile
ment et sans efforts. L 'hybride m â l e , au contraire, 
semblait ne pouvoir lancer ses sons rauques 
qu'au pr ix des plus g r a n û s efforts, on ne pouvait 
cependant l u i dénier une certaine connaissance 
des tons et de la mesure. I l f u t en amour tout 
le mois d 'avri l . I l ne se faisait pas entendre de 
bon mat in , mais dans la j o u r n é e , avant comme 
après m i d i , par les jours de soleil, comme pen
dant et après les chaudes pluies. En automne, i l 
donnait rarement de la v o i x ; le reste de l ' année , 
i l se taisait. On le nourrissait de myr t i l les , de 
baies sauvages, de pommes coupées en mor
ceaux, de choux blancs, de graines. » 

Le 21 aoû t 1863, le Jardin zoologique de Ham
bourg r e ç u t un lyrure i n t e r m é d i a i r e , pris en 
S u è d e . Ses allures é ta ien t bien p lu tô t celles du 
t é t r a s urogalle que du lyrure des bouleaux ; i l 
avait la tenue majestueuse du premier. U ne se 
montra i t point querelleur. U n mâ le lyrure des 
bouleaux qui partageait sa cage l u i fit b i en tô t 
sentir sa supé r io r i t é ; i l le maltrai ta tellement, 
dans un accès de jalousie, que le malheureux 
m é t i s , dès q u ' i l apcrcevaiL son r iva l , se sauvait 
auss i tô t dans un coin, se cachait dans un buis
son, restait tapi, sans oser bouger. 

LES GELINOTTES — BONASIA. 

Die Haselhûhner, the Hazel- Grouses. 

Caractères. — Outre le tétras urogalle et le 
lyrure des bouleaux, on trouve encore dans les 
fo rê t s de l 'Europe une t ro is ième espèce de t é 
t r a o n i d é s , dont on a fai t un genre auquel on 
assigne pour ca rac t è re s un bec presque droi t , 
m é d i o c r e , garni de plumes jusqu'au mi l ieu de la 
mandibule s u p é r i e u r e ; des tarses e m p l u m é s 
seulement dans les trois premiers quarts de leur 

longueur ; des doigts nus; une queue médiocre 
arrondie, f o r m é e de seize rectrices; les plumes' 
du sommet de la tête a l longées en forme de 
huppe, et pouvant ê t re redressées à volonté. 

LA GELINOTTE DES BOIS — BONASIA SYLVESTIUS. 

Das Ilaselhuhn, the Hazel-Hen. 

Caractères. — La gélinotte des bois, gélinolte 
rouge ou simplement gé l ino t t e , vulgairement 
poule des coudriers (fig. 83), a le dos tacheté de 
gris roux, la plupart des plumes étant marquées 
de lignes ondulées noires ; le dessus des ailes 
m é l a n g é de roux et de gris, semé de taches el de 
raies longitudinales blanches, nettement accu
sées^ la gorge t ache tée de blanc et de brun; 
les r é m i g e s d'un gris brun, avec les barbes 
externes finement t ache tées de blanc; les rec
trices n o i r â t r e s , semées de taches cendrées; les 
moyennes rayées de roux ; l 'œil brun; le bec 
noir ; les parties nues des pattes d'un brun de 
corne. La femelle n'a pas la gorge noire; son 
plumage a des teintes moins vives, et tire plus 
sur le gris que sur le roux. Cet oiseau a de 47 à 
50 cent, de long, et de 63 à 69 cent, d'enver
gure; la longueur de l 'aile est d'environ 20cent,, 
celle de la queue de 14. La femelle est un cin
q u i è m e ou un s ix ième plus petite que le mâle, 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —L'aire de dis
persion de la gé l ino t te des bois s'étend depuis les 
Alpes jusqu 'au cercle polaire, depuis la Scandi
navie j u s q u ' à la S ibér ie orientale. Mais, dans toute 
cette é t e n d u e , on ne rencontre cette espèce que 
dans certaines con t r ée s , et elle préfère les mon
tagnes à la plaine, où on ne la trouve que dans 
quelques local i tés éparses . Elle n'est pas rare 
dans les Alpes, en Autr iche, en Bavière, en Bo
h ê m e , en S i l és ie ; elle est commune en Livome, 
en Ksfhonie, dans une grande partie de la Scan
dinavie, dans presque toutes les forêts de la 
Russie, dans certaines parties de la Sibérie; on 
en voit quelques-unes dans le Harz et dans la 
Franconie. Elle manque dans les plaines du nord 
de l 'Allemagne. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — La gélinotte 
des bois recherche surtout les grandes forêts 
sombres, touffues, fo rmées de chênes, de bou-

, leaux, d'aulnes, de noyers, exposées au nA 
alternant avec des clai r ières rocheuses, où crois-

i sent des arbustes à baies; elle est rare dans 
celles de c o n i f è r e s . Quelle que soit la forêtqu'e e 

habite, elle en recherche les endroits leŝ P 
re t i r é s , les plus c a c h é s . Plus la forêt l iupjj 
sente des endroits var iés , plus elle sefflf 
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plaire . El le se t r o u v é toute l ' a n n é e dans cer
taines loca l i t é s ; tandis que dans d 'autres , elle 
erre dans u n d i s t r i c t g é n é r a l e m e n t peu é t e n d u . 
Ce sont les m â l e s sur tou t q u i , en automne, se 
rendent dans les petits bois, dans les coupes, 
pour s'y n o u r r i r de baies. I l arr ive souvent que, 
dans ces circonstances, ils franchissent envo lan t 
une é t e n d u e d 'un m y r i a m è t r e et d e m i , couverte 
de champs cu l t ivés ou de buissons ; mais , vers la 
f in de l 'automne, ils ne tardent pas à ren t re r 
dans les grandes f o r ê t s . Dans les autres saisons, 
la gél inot te des bois change aussi quelquefois 
d 'habitation. Ains i , d ' a p r è s Leyen , aux mois de 
mai , j u i n et j u i l l e t , elle se t i en t de p r é f é r e n c e 
sur la l isière des f o r ê t s ; en a o û t , elle rentre 
dans l ' i n t é r i eu r du bois, s'approche des c l a i 
r i è r e s où m û r i s s e n t les baies dont elle se nour
r i t , tandis que quelques m â l e s errent i s o l é m e n t ; 
en septembre, on la rencontre sur la l i s iè re des 
bois, dans les b r u y è r e s , à p r o x i m i t é desquelles 
des tai l l is épa is l u i of f ren t des l i eux de r e f u g e ; 
en octobre, on ne la trouve que là où la chute 
des feuilles n'est pas encore f o r t p r o n o n c é e , et 
en hiver, elle retourne dans les bois, où les coni 
f è re s alternent avec d'autres essences. Dans les 
Alpes suisses, d ' a p r è s Tschudi , elle se t ien t sur
tout dans les zones i n f é r i e u r e et moyenne des 
montagnes; elle est rare dans leurs premiers 
contre-for ts , où on latrouve quelquefois en c o m 
pagnie du t é t r a s urogalle ; mais ce n'est qu'excep
t ionnel lement qu'elle s 'élève davantage. Là aussi, 
elle recherche les flancs des montagnes exposés 
au m i d i , a r rosés par des ruisseaux, couverts de 
rochers, de buissons de sureaux, de noisetiers et 
d'aulnes, et les fo rê t s de sapins et de bouleaux. 
Dans l e N o r d , elle habite i n d i f f é r e m m e n t les mon
tagnes et la plaine ; dans la Scandinavie, elle est 
surtout commune au pied des Alpes Scandinaves. 

La gé l inot te des bois est monogame. Elle vit 
t r è s - r e t i r é e , et n'est pas facile à apercevoir. Ce 
n'est que par hasard, et en se tenant c a c h é et si
lencieux, qu'on peut la voir cour i r d 'un buisson 
à un autre, ou, pendant l 'h iver , c o u c h é e dans le 
sens de la longueur de la branche sur laquelle 
elle s'est p e r c h é e , et y aplatissant sa t ê t e dès 
qu'elle s o u p ç o n n e le moindre danger. Si la bran
che n'est pas assez forte pour qu'elle puisse la 
cacher, elle saute à terre et se r é f u g i e dans les 
buissons. 

Lorsque r ien ne l ' é p o u v a n t e , elle se t ient 
presque accroupie, et prend cette allure en mar
chant, comme une perdr ix qu i ne se trouve pas 
t rès en s û r e t é ; cependant, elle re lève un peu plus 
le cou et l ' é t end dans la course. Elle court avec 

une grande r a p i d i t é et saute t r è s - b i e n . « J'en 
vis une un j o u r , d i t Naumann , sauter ver t ica le
m e n t à plus de quatre pieds de haut , pou r pren
dre des baies ; à ce momen t , elle m ' a p e r ç u t , et 
se r é f u g i a sous u n buisson de sureau. » E n c o u 
rant , la femel le rabat les p lumes de la t ê t e , tan
dis que le m â l e les é t a l e ; d 'a i l leurs , sa d é m a r 
che a quelque chose de plus majes tueux. 

La voix de la g é l i n o t t e est assez r iche : elle d i f 
f è r e suivant le sexe. L a femel le , sur tout , f a i t en
tendre des sons t r è s -d ive r s . Les jeunes g é l i n o t t e s , 
selon Legen, changent c inq fois leur c r i d 'appel 
jusqu'au mois de septembre de leur p r e m i è r e 
a n n é e . I l est t r è s -d i f f i c i l e de noter ce c r i . I l 
commence par une voix de dessus mon tan t et 
descendant, et se t e rmine dans le m ê m e ton , par 
un t r i l l e plus ou moins cour t . Les g é l i n o t t e s 
des bois, d 'un an, les m â l e s comme les femelles , 
tant qu'elles restent ensemble, appellent s imple
ment : pipi pi pi. Une fois qu'elles ont a t te in t 
l ' âge de p u b e r t é , mais avant qu'elles se soient 
s é p a r é e s , elles c r i e n t : tih ou tihti ; plus ta rd , 
leur c r i est : tih tih-titi ou tih tih-lite. Le m â l e 
adulte a u n v é r i t a b l e chant , qu 'on a e s s a y é de 
rendre par tih tih-titi diri. I l change souvent 
cette phrase au d é b u t , aussi b ien q u ' à la fin. La 
femelle p r o d u i t des tons t o u t d i f f é r e n t s . L o r s 
qu'elle s'envole, elle f a i t p a r t i c u l i è r e m e n t en
tendre u n cr i bas, q u i augmente de force et 
d 'ampleur et se t e rmine par des notes p r é c i 
p i t ée s . Leyen essaye de l ' é c r i r e : tititititititititi 
kioulkioulkioulkioul; d ' a p r è s Kobe l l , l e s chasseurs 
de la haute B a v i è r e le traduisaient par la phrase 
allemande : h, zieh, zieh, bei der Hitz in die 
Hôhe (va, va, va, par la chaleur vers les h a u 
teurs). 

Sous le rapport du chant et de l ' in te l l igence , 
la g é l i n o t t e des bois se trouve à peu p r è s sur le 
m ê m e rang que le ly ru re des bouleaux ; mais 
elle en d i f f è r e notablement par ses m œ u r s et son 
genre d é v i e . C'est u n ga l l i nacé monogame. Dès 
le mois de septembre, le jeune m â l e cherche une 
compagne, mais sans pour cela abandonner ses 
f r è r e s et s œ u r s ; ce n'est qu'au pr in temps q u ' i l 
s'en s é p a r e . I l est en amour, l u i aussi, comme le 
coq t é t r a s urogalle et le l y r u r e des bouleaux, 
mais i l ne danse pas comme eux ; i l se contente 
de t é m o i g n e r à sa compagne tout son amour , en 
relevant les plumes de la t ê t e , des orei l les , de la 
gorge et en l a n ç a n t dans les airs, avec ardeur, 
ses tr i l les et ses s i f f lements . Quand i l est f o r t 
exc i t é , i l chante ainsi toute la nu i t , depuis le 
coucher du soleil jusqu 'au m a t i n ; i l se t i en t 
alors g é n é r a l e m e n t sur un arbre, à une hauteur 
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moyenne ; la femelle est sur un arbre voisin. Le 
m â l e ne descend à terre q u ' i m m é d i a t e m e n t a v a n t 
l 'accouplement. A l ' époque des amours,lafemelle 
captive tellement son mâle , que celui-ci ne la 
quit te pas un instant ; les cris des autres mâles 
n 'évei l lent plus chez l u i d'ardeur belliqueuse, 
comme ils le font en tout autre moment. Ce n'est 
que quand la femelle couve qu ' i l redevient un 
peu querelleur. 

Le mâ le prend une certaine part à l ' éduca t ion 
des petits. I m m é d i a t e m e n t ap rè s l 'accouple
ment, la femelle cherche sous un buisson, der
r i è re un bloc de rocher, dans une touffe de fou
gères une place convenable pour é tab l i r son n i d . 
C'est là qu'elle pond de hu i t à dix œ u f s , quel
quefois douze et plus. Ces œufs sont t r è s -pe t i t s , 
lisses, bril lants, jaunes ou d'un brun roussâ t r e , 
s emés de taches et de points rouges et brun fon
cé. Elle les couve pendant trois semaines, et avec 
une telle ardeur, qu 'on peut souvent arriver dans 
son voisinage i m m é d i a t sans la faire part ir . Tout 
le temps qu'elle couve, le m â l e erre aux envi
rons, d'ordinaire tout p rès de sa compagne, mais 
parfois i l s'en é lo igne , a t t i ré q u ' i l est par le c r i 
de quelqu'un de ses semblables. Ce n'est que 
quand les jeunes ont un peu grandi q u ' i l re
jo in t sa fami l le , à laquelle i l sert alors de guide 
fidèle et prudent. 

Le n id de la gé l ino t te des bois est d i f f ic i le à 
t rouver ; son emplacement est toujours choisi 
avec le plus grand soin ; quand un ennemi s'ap
proche, la femelle ne s'en va pas en boitant et 
en voletant, mais elle cherche à f u i r en se glis
sant silencieusement, et toujours ap rè s avoir eu 
soin de recouvrir ses œ u f s avec les m a t é r i a u x du 
n i d . Les petits e u x - m ê m e s qui viennent d 'éc lore , 
ne peuvent ê t r e découver t s que par hasard. La 
femelle les garde dans son n id , j u s q u ' à ce qu'ils 
soient c o m p l è t e m e n t secs, puis elle va avec eux 
à la recherche de la nourr i ture . Dès qu'elle p r é 
voit un danger, elle cherche à t romper l 'ennemi 
qui la menace ; les jeunes, dont la couleur se 
confond avec celle du sol, se tapissent dans les 
mousses, les feuilles sèches , les herbes, les ra
cines, et i l faut alors le nez d 'un chien de chasse 
oud 'un renard pour les découvr i r ; ils é c h a p p e n t 
à l 'œil de l 'homme. 

A u commencement, la m è r e conduit ses pous
sins vers des endroits exposés au soleil ; ils se 
nourrissent alors presque exclusivement d ' in
sectes ; plus tard, ils mangent les m ê m e s al i
ments que les adultes; c ' es t -à -d i re , des insectes, 
des baies, des pousses d'herbes, des bourgeons, 
des fleurs. Us apprennent rapidement à voler, 

et, dès qu'ils le peuvent, au l ieu de passer h 
nui t sous les ailes de leur m è r e , ils vont se per
cher à côté d'elle, sur une branche d'arbre 
C'est à ce moment, que le pè re les rejoint. Toute 
la famil le demeure alors intimement unie jus-
qu'en automne. 

Les gél inot tes des bois, ma lg ré la protection 
que l 'homme leur accorde, deviennent malheu
reusement plus rares d ' année en année, au moins 
dans nos pays. Les carnassiers, les rapaces en 
d é t r u i s e n t beaucoup ; mais i l doit y avoir cer
tainement d'autres causes qui contribuent à en 
d iminuer le nombre. Dans beaucoup de loca
li tés, les gél inot tes des bois ont disparu sans 
qu'on puisse en dire la raison. Par contre, elles 
s 'é tabl issent de nouveau dans certaines forêts, 
sur le versant mér id iona l de l'Erzgebirge, par 
exemple. 

Chasse. — Les gé l ino t tes , partout où elles 
abondent encore, sont chassées d'autant plus ac
tivement que leur chair est très-délicate; les 
connaisseurs la p r é f é r e r a i e n t même à celle du 
faisan et de la caille. On les chasse au chien d'ar
rê t , ou, d'une f açon plus attrayante encore, à 
l'appeau. Dans ce dernier cas, on se sert d'un 
s i f f le t , à l'aide duquel on imite le cri du mâle. 
Mais, pour pratiquer cette chasse, i l faut une 
certaine hab i l e t é . 

Comme chez d'autres pulvérateurs, les der
niers beaux jours de l'automne éveillent l'ardeur 
batailleuse du mâ le de la gélinotte des bois. 
Cette pé r iode , qu i s 'é tend des premiers jours de 
septembre à la fin d'octobre, est la plus favo
rable pour la chasse. Le chasseur doit connaître 
à fond, et le mode de procéder , et la forêt où 
i l doit chasser; la chose importante,en effet, est 
de choisir un af fû t convenable, et d'y arriver 
le plus silencieusement possible. On se lève de 
bon mat in , on entre dans la forêt , et là où fou 
sait que f r é q u e n t e n t les gél inottes, l'on prend 
place en se dissimulant de r r i è re quelque arbre 
élevé. U faut choisir un emplacement où, sur une 
é t e n d u e d'une trentaine de pas de diamètre, ne 
croissent aucun buisson, aucune bruyère. Après 
avoir choisi son poste, le chasseur arme son fu
s i l , et siffle en imi tan t le c r i d'un jeune mâle. Si 
le temps est beau, l'oiseau t r ompé accourt avant 
que le chasseur ait pour ainsi dire eu le temps 
d'enlever le sifflet de ses lèvres . Au bruit du vol, 
i l r e c o n n a î t si l'oiseau s'est posé sur un arbre ou 
à terre. Lorsqu ' i l s'est convenablement placé,i 
appelle une seconde fois pour attirer l'oiseau 
plus p r è s , et, d isposé à taire feu, i l porte ses re
gards vers l 'endroi t où i l soupçonne que son g'" 
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bier vase montrer . D 'o rd ina i re , i l l ' a p e r ç o i t de 
lo in . Si l'oiseau cour t à terre , le chasseur at
tend qu ' i l ne soit plus c a c h é par quelque pierre , 
par quelque racine, et, a p r è s avoir pris tou t son 
temps pour bien viser, i l t i re l 'oiseau à quinze, 
vingt ou trente pas au plus. I l f au t le tuer du 
coup, sinon i l serait perdu s ' i l l u i restait la 
force de se cacher dans la mousse, de se tap i r 
sous une racine, ou de s'envoler sur quelque 
branche élevée, où i l resterait j u s q u ' à sa mor t . 

Si la gél inot te ne se mon t re pas au premier 
appel, le chasseur do i t attendre au moins c inq 
minutes avant de le r é i t é r e r : g é n é r a l e m e n t , 
l'oiseau l'a entendu et finit par venir . Si l ' o i 
seau arrive en volant, i l faut le t i r e r au moment 
m ô m e où i l se pose; sinon i l finirait par aper
cevoir le chasseur, et p rendra i t la f u i t e . U n 
vieux m â l e , qu i aurait d é j à é t é c h a s s é de cette 
f açon , devient t r è s - m é f i a n t , et n 'arrive pas i m 
m é d i a t e m e n t à l 'appel; i l court ou vole tou t au
tour de l 'a f fût et rarement s'approche à p o r t é e 
de fu s i l . Si une gé l ino t t e r é p o n d , c'est signe 
qu'elle ne veut, ou ne peut se mont re r i m m é 
diatement. Le chasseur n va alors q u ' à attendre 
pat iemment. Toutefois , i l fera bien de r é p é t e r 
son appel une ou deux fois encore, pour bien 
indiquer l 'endroit . L'oiseau r é p o n d r a de nou
veau, puis se taira . Mais au bout de c inq à dix 
minutes, un grand bruissement se fa i t entendre, 
et le m â l e vient directement se jeter aux pieds 
du chasseur. I l arrive souvent avec une telle 

j violence q u ' i l fa i t voler les feuilles s è c h e s . Dans 
le premier moment , i l n ' a p e r ç o i t pas l 'homme et 
se met à marcher : c'est l ' instant de le t i r e r . Si 
le chasseur arrive dans un endroit où se t i ennent 
plusieurs gé l ino t tes , qui s'appellent et se r é p o n -

. dent mutuellement, i l n'y en a qu'une q u i arrive 
à son appel. Dans ce cas, le chasseur adroit imi t e 
le c r i de la femelle ; tout alors se ta i t , et i l peut 
continuer sa chasse. Les mâles qu i sont dans le 
voisinage n ' é t an t pas effrayés des d é t o n a t i o n s , le 
chasseur, de son a f fû t , peut en tuer plusieurs, si 

" toutefois i l a la p r é c a u t i o n de ne pas se mont re r . 
C'est à Leyen que nous devons la description 

• de ce genre de chasse. 

C a p t i v i t é . — En cap t iv i té , les g é l i n o t t e s des 
. bois s'habituent faci lement à leur nouveau r é -

g ime, mais elles deviennent rarement p r ivées . 
• A u commencement, elles sont t r è s - c r a i n t i v e s ; 

si on les met dans une cage t rop petite, elles 
: s'assomment contre les parois, en cherchant à 

f u i r la p r é s e n c e de l ' homme . Quand elles se 
; sont f a m i l i a r i s é e s avec leur gardien , elles ne 

sont pas sans charmes. 

L E S C U P I D O N S — CUPIDON IA. 

Parmi les tétraonidés de l'Amérique du Nord, 
i l en est q u i ressemblent beaucoup à notre t é t r a s 
u r o g a l l e ; mais d'autres ont u n type tou t p a r t i 
cu l ie r : telle est la gélinotte des prairies, type d u 
genre cup idon . 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est c a r a c t é r i s é par la 
p r é s e n c e de deux longues touffes, f o r m é e s de 
d i x - h u i t plumes env i ron , é t r o i t e s , p l a c é e s de 
chaque cô t é d u cou , et recouvrant des places 
nues, lesquelles correspondent à des sacs a é 
riens c u t a n é s , en communica t i on avec les orga
nes respiratoires. Les deux sexes d i f f è r e n t peu 
par leur p lumage ; mais le m â l e a les plumes 
d 'ornement plus longues que la femel le . Quant 
à leurs autres c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s , i ls d i f f è r e n t 
peu de ceux des t é t r a s ; l eu r queue, f o r m é e de 
d ix -hu i t p lumes larges et arrondies, est seule
ment plus c o u r t e ; la q u a t r i è m e r é m i g e est chez 
eux la plus longue, et les plumes de la t ê t e sont 
a l l o n g é e s . 

LE CUPIDON DES PRAIRIES — CUPIDONIA 
AMERICAN A. 

Bas Prairiehuhn, the pinnated Grouse. 

Caractères. — Le cupidon des prairies (fig. 84) 
a les plumes du dos va r i ée s de no i r , de rouge 
pâ l e et de b l a n c ; celles du ventre r a y é e s trans
versalement de b r u n c la i r et de blanc, de f a ç o n 
à f o rmer une teinte g é n é r a l e d i f f i c i l e à d é c r i r e ; 
le bas-ventre b l a n c h â t r e ; les r é m i g e s brunes, 
à tige noire , à barbes externes t a c h e t é e s de r o u 
g e â t r e ; les rectrices d 'un b r u n f o n c é , b o r d é e s à 
la pointe d 'un l i sé ré blanc sale ; les joues et la 
gorge j a u n â t r e s ; une bande brune au dessous de 
l 'œ i l , les longues plumes du cou d ' un b r u n 
f o n c é sur les barbes externes, d 'un roux j aune 
sur les barbes internes ; l 'œil b r u n - c a f é , s u r m o n t é 
d'une bande r o u g e - é c a r l a t e ; le bec couleur de 
corne f o n c é e ; les parties nues des patles et d u 
cou d 'un j aune orange. Cet oiseau a 50 cent, de 
long , et 83 cent, d 'envergure; la longueur de 
l 'aile est de 16 cent., celle de la queue de 12. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — W i l s o n , 
Audubon , N u t l a l l et d'autres auteurs nous ont 
fa i t c o n n a î t r e les m œ u r s du cupidon des p r a i 
ries, et dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , on a eu de 
f r é q u e n t e s occasions de l 'observer en cap t iv i t é . 

« Dans mon premier s é j o u r au Ken tucky , d i t 
A u d u b o n , les cupidons des prairies y é t a i e n t si 
communs, qu 'on n 'es t imai t pas leur chair plus 
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que la viande de boucherie, et qu'aucun chas
seur ne les regardait comme un gibier. On leur 
t é m o i g n a i t autant de m é p r i s qu'on en t é m o i g n e 
aux corneilles, dans d'autres parties des É ta t s -
Unis, et cela à la suite des dégâts que ces oiseaux 
causaient dans les vergers et les jardins en hiver, 
dans les champs en é té . Les enfants des paysans 
et les négr i l lons é ta ien t occupés du mat in au 
soir à les chasser des plantations et à disposer 
des collets, des pièges pour les prendre. Sou
vent, en hiver, des cupidons des prairies entraient 
dans les fermes, venaient partager les repas des 
poules, s'abattaient sur les toits des maisons, 
couraient dans les rues des villages. Je me sou
viens qu'on en pr i t plusieurs qu i avaient suivi 
des dindons dans une écu r i e . Dans le courant de 
ce m ê m e hiver, un de mes amis en tua quarante, 
pour s'exercer à t irer à la carabine; i l ne les re
gardait pas comme valant la peine d ' ê t re ramas
sés, tant, l u i et sa famil le , ils é t a ien t rassasiés 
de la viande de cet oiseau. Mes domestiques 
p r é f é r a i e n t un morceau de lard à un rôt i de 
cupidon. » 

Ce réci t pa ra î t r a d'autant plus in té ressan t , 
quand on saura qu ' i l s'applique à une con t rée 
où, i l y a soixante ans, un cupidon de prairie 
valait un cent, tandis que maintenant on n'en 
trouve plus un seul. Ces oiseaux ont qu i t t é le 
Kentucky, et, comme les Indiens, se sont re t i rés 
de plus en plus vers l'ouest, fuyant le voisinage 
meurtr ier des blancs. Dans les É ta t s de l 'Est, où 
on les trouve encore, ils ne doivent leur conser
vation qu'aux lois sur la chasse. Pour les voir en 
grand nombre, i l faut aller loin dans l'Ouest; là, 
encore aujourd 'hui , on les poursuit de la façon 
que dit Audubon. 

C o n t r a i r e m e n t a u x t é t r a o n i d é s que nous venons 
de passer en revue, le cupidon des prairies re
cherche les plaines d é p o u r v u e s d'arbres, et 
m é r i t e ainsi parfaitement son nom. I l se t ient 
dans les plaines sèches et sablonneuses, cou
vertes d'herbes abondantes, où ne croissent que 
quelques rares buissons; i l ne quitte pas les 
lieux cu l t ivés , et trouve dans les champs une 
nour r i tu re abondante. Plus que tous les autres 
t é t r aon idés de sa taille, i l a son existence liée au 
sol ; i l ne se perche que quand i l fai t mauvais 
temps, ou quand i l veut manger les f rui ts de 
certains arbres. I l passe la nu i t au mi l i eu des 
herbes. En hiver, i l entreprend des voyages, on 
pourrait presque dire des migrations assez r é 
gu l i è res , qu ' i l n 'accomplit cependant que dans 
le but de trouver des pâ tu r ages plus abondants. 
Du reste, i l ne p résen te cette p a r t i c u l a r i t é 

que dans certaines loca l i t é s ; aussi, plusieur 
auteurs le regardent avec raison comme un oi
seau séden ta i re . 

Dans ses mouvements, le cupidon des prairies 
rappelle beaucoup la poule domestique. Il est 
plus lourd que l 'é légante gélinotte des bois, 
Quand quelque chose vient subitement l'effrayer 
i l s'envole ; mais, s'il peut apercevoir le danger 
de l o in , s'il a devant l u i un espace libre, i l court 
t r è s - r ap idemen t vers quelque touffe d'herbes 
quelque buisson, s'y cache, s'y rase jusqu'à ce 
que le chasseur en soit t rès -près . Audubon le 
v i t , dans des champs f r a î c h e m e n t labourés, cou
r i r de toutes ses forces, se raser derrière une 
motte de terre, et d i spara î t re comme par en
chantement. Sur les branches épaisses, il se 
meut adroitement, sur de plus faibles, il ne se 
t ient en équ i l ib re qu'en s'aidant de ses ailes. Son 
vol est fo r t , r égu l i e r , assez rapide et moins 
bruyan t que cel ui d es autres tétraonidés. Il donne 
plusieurs coups d'aile p réc ip i t é s , puis glisse 
lentement dans l 'air, en pliant fortement les 
ailes, et parcourt en m ê m e temps du regard 
l'espace s i tué au-dessous de l u i . U franchit sou
vent d'une seule traite des distances de plusieurs 
k i l o m è t r e s . Avant de s'envoler, i l pousse quatre 
ou cinq cris. I l ne se laisse pas arrêter par un 
ch ien ; i l cherche, dans ce cas, son salut dans 
la fu i te . 

La voix du cupidon des prairies ne diffère 
guè re de celle de la poule domestique; mais, 
pendant l ' époque des amours, le mâle fait enten
dre des cris par t icu l ie rs . i l gonfle les sacs aériens 
de son cou, de façon à les faire ressembler à une 
petite orange ; i l baisse la tête vers le sol, ouvre 
le bec, et pousse plusieurs cris, tantôt forts, tantôt 
plus faibles, qu i ressemblent à un roulement de 
tambour ; puis, i l s 'élève, gonfle de nouveau ses 
sacs, et recommence le m ê m e manège. Sur un 
ind iv idu cap t i f , Audubon remarqua que les 
sacs aé r i ens , ap rè s ces cris, avaient perdu de leur 
ampleur ; ils ressemblaient un instant à une 
vessie r a t a t inée , mais au bout de quelques secon
des, ils é t a ien t gonflés de nouveau. Aperçai 
deux sacs, et l'oiseau ne put plus crier. Sur un 
autre ind iv idu i l n 'ouvr i t qu'un sac, et l'oiseau 
cria encore, mais plus faiblement. Après la sai
son des amours, ces sacs aér iens s'affaissent; e" 
automne et en hiver, ils sont très-petils. CDM 

les jeunes m â l e s , les sacs commencent à fonC' 
t ionner à la fin du premier hiver, mais ils a"?' 
mentent de volume d ' a n n é e en année. 

Le cupidon des prairies se nourri t de substances 
végétales et de petits animaux de toute espèce-

http://particuliers.il
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Fig. 8 i . Le Cupidon des prairies. 

En é t é , i l parcourt les prairies, les champs de cé
réa l e s ; en automne, les jardins et les vignobles; 
en hiver , les l ieux où ont m û r i des baies, dont i l 
est t r è s - f r i a n d . Mais i l n aa pas un g o û t moins 
p r o n o n c é pour les f ru i t s , par exemple, les p o m 
mes. Les cé réa les fo rmen t un de ses pr inc ipaux 
aliments, i l en mange les grains, comme les 
jeunes pousses, et cause ainsi de grands dégâ t s . 
D 'un autre c ô t é , i l rend des services, en d é t r u i 
sant des insectes, des limaces, et d'autres an i 
maux. I l pa ra î t aimer beaucoup les sauterelles; 
lorsqu'un d'entre eux a d é c o u v e r t de ces insectes, 
tous les autres accourent pour partager sa 
trouvaille. I l mange aussi des fou rmi s . 

A l ' en t r ée de l 'hiver, les cupidons des prairies, 
là où ils sont communs, se r é u n i s s e n t en bandes 
nombreuses, q u i ne se divisent qu'au pr intemps. 
Cette s é p a r a t i o n a l ieu dès que la neige est fondue 
et que les p r e m i è r e s pousses d'herbes apparais
sent. Les cupidons vivent alors par troupes d'une 
vingtaine d'individus.Chaque troupe se choisit un 
endroit où elle se r é u n i t tous les jours . Mais l 'é 
poque des amours arr ive. A ce moment, avant 
que les p r e m i è r e s lueurs de l 'aurore paraissent à 
l 'hor izon, les m â l e s viennent sur le l ieu du ren
dez-vous, pour provoquer leurs r ivaux au combat. 

BREIIM. 

Us ont alors r e v ê t u leur parure de noces, et 
la portent avec un contentement d ' e u x - m ê m e s 
qu 'on ne rencontre chez aucun autre oiseau. 
Chaque m â l e se fa i t valoir de son m i e u x ; i l 
regarde les autres m â l e s d 'un œ i l p le in de m é 
p r i s ; tous cherchent à surpasser leur vois in en 
orguei l et en f i e r t é . Les sacs a é r i e n s sont gon
f l é s ; les plumes q u i les recouvrent sont é t a l ées 
en é v e n t a i l , comme une col leret te; les ailes sont 
éca r t ée s du corps et t r a î n e n t b ruyamment sur 
le sol, le corps est p e n c h é ; dans cette posture, 
ils s ' é l a n c e n t l ' u n sur l 'autre. Leurs yeux b r i l l en t 
d 'ardeur; l 'a i r re tent i t de leurs cris s ingul iers : 
une femelle fa i t entendre sa voix , c'est le si
gnal du combat. Les m â l e s s'attaquent avec f u 
reur ; ils sautent l ' u n contre l 'autre, des plumes 
a r r a c h é e s tou rb i l lonnen t autour d'eux, et que l 
ques gouttes de sang annoncent que la lu t t e est 
s é r i euse . L ' u n d'eux est- i l mis en f u i t e , le va in
queur provoque u n autre r i v a l , et on vo i t souvent 
ces oiseaux s 'enfuir , l ' u n a p r è s Uautre, vers les 
buissons voisins. Quelques-uns seuls demeurent , 
épu i sé s , i l est v ra i , mais m a î t r e s d u champ de ba
ta i l l e ; ils s'y p r o m è n e n t t r i o m p h a l e m e n t ; puis , 
vainqueurs et vaincus vont re jo indre les femelles, 
pour recevoir la r é c o m p e n s e de leurs exploits . ' 

1Y — 353 
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Souvent, au moment de l 'accouplement, le 
vainqueur est surpris par un r ival qu'a a t t i r é 
son chant d'amour et q u i fond sur l u i avec f u 
r eu r ; alors la lut te recommence sous les yeux de 
la femelle. 

Là où les cupidons des prairies ont peu à 
craindre de l 'homme, on entend leur voix du 
lever au coucher du soleil ; tandis que dans 
les locali tés où ils sont chassés , ils ne la font 
g u è r e entendre après les p r e m i è r e s heures du 
jour . Us ont, dans ces endroits, un l ieu r e t i r é 
pour livrer leurs combats, et ceux-ci ne durent 
jamais longtemps. En automne, les jeunes mâles 
luttent entre eux, tandis que les jeunes femelles 
se r éun i s sen t dans des intentions plus paci f i 
ques. 

Suivant qu'elles habitent le sud ou le nord , 
les femelles pondent plus ou moins tôt , du com
mencement d 'avri l à la fin de mai . Audubon a 
t rouvé au Kenlucky des œuf s dans les premiers 
jours d ' av r i l ; i l regarde cependant le mois de 
mai comme la vér i t ab le saison des amours. Le 
n i d , g r o s s i è r e m e n t construit avec des herbes et 
des feuilles sèches , est é tabl i dans les hautes 
herbes, ou caché sous un buisson épais . Les 
œ u f s , au nombre de dix ou douze, ont le volume 
des œ u f s de poule, avec la coloration des œufs de 
pintade. La d u r é e de l ' incubation est de dix-huit à 
dix-neuf jours . La femelle e m m è n e ses petits dès 
qu'ils peuvent marcher ; le mâ le ne s'en inqu iè t e 
nul lement . La m è r e se comporte avec eux 
corn ue une poule avec ses poussins. A u com
mencement, ils se nourrissent surtout d'insectes ; 
plus tard, la m è r e les conduit dans les champs 
et par les chemins ; on les voit souvent fou i l l e r 
le fumie r , pour y trouver quelques grains. Si un 
homme, u n carnassier, un rapace vient à se 
montrer , la m è r e pousse un cr i d'avertissement; 
les jeunes disparaissent alors comme par en
chantement, tandis que celle-ci cherche à éloi
gner l 'ennemi par ses ruses. « Une fois, di t A u 
dubon, mon cheval effraya une famil le de ces 
cupidons. Lesjeunes s ' envo lè ren t , se d ispersè
rent de tous côtés , puis se la issèrent tomber à 
terre ; ils s'y t inrent si tranquilles, si cachés qu ' i l 
me f u t impossible d'en retrouver un s e u l . » 

Quand elle n'est pas t roub lée , la femelle ne 
niche qu'une fois par an. Si on l u i enlève ses 
œuf>, elle a une seconde couvée, mais moins 
nombreuse que la p r e m i è r e . A u mois d ' aoû t , 
les jeunes ont environ la taille d'une caille et 
peuvent voleter, sinon voler ; au mi l i eu d'octo
bre, ils sont adultes. 

Chasse — Tous les carnassiers et les rapaces 

de l ' A m é r i q u e du Nord, le loup des prairies h 
renard, les martes, les putois, les faucons,'| e s 

hiboux, sont pour le cupidon des prairies des 
ennemis terribles, plus terribles encore que 
l 'homme. Celui-ci s'est au moins convaincu, dans 
ces derniers temps, qu ' i l ne pourrait continuer à 
chasser cet oiseau qu'en prenant des mesures 
pour sa conservation. I l y a trente ans qu'a été 
p r o m u l g u é e une lo i touchant la conservation 
des cupidons des prairies, lo i qui frappe d'une 
amende de 10 dollars quiconque lue un de 
ces oiseaux hors la saison de la chasse, qui est 
ouverte en octobre et en novembre. I l est pro
bable que cette lo i a eu pour conséquence une 
mul t ip l ica t ion cons idérab le des cupidons des 
prairies dans certaines locali tés ; car, tous les 
hivers, i l en arrive des quant i tés sur les mar
chés , et on peut parfois acheter des centaines 
d' individus vivants. 

On chasse le cupidon des prairies de diverses 
façons . Autrefois , on en tuait beaucoup aux 
lieux de combats ; on r épanda i t dans ces lieux 
une couche de cendres, qui aveuglait ces oi
seaux, et on les assommait à coups de bâton. 
Avec les armes à feu, on a dû, sur ces mêmes 
places faire de vér i tab les massacres; mais le 
nombre de ceux que l 'on prend vivants est bien 
plus grand encore. On met aux endroits où ces 
oiseaux vont manger des filets et des collets, ou 
bien, on les surprend la nui t . « J'avais remar
q u é , di t Audubon , que, plusieurs nuits de suite. 
des cupidons s ' é ta ien t rendus dans une prairie 
touffue, non lo in de ma maison, et je résolus 
de les surprendre. Je me munis d'un grand 
filet, et me rendis en cet endroit avec quel
ques n è g r e s , portant des lanternes et de grands 
b â t o n s . Les filets ayant été disposés, la chasse 
c o m m e n ç a . Le premier cupidon surpris s'en
vola droi t contre le filet, et les autres le sui
virent. On abattit auss i tô t le filet à terre, et on 
enleva les oiseaux l 'un après l'autre. Nous re
nouve l âmes trois fois notre tentative, et les trois 
fois avec le m ê m e succès . Je dus alors cesser 
ma chasse, car les n è g r e s ne pouvaient plus con
tenir leurs rires bruyants. Nous rentrâmes char
gés de gibier. Le lendemain matin, on ne pou
vait plus apercevoir sur les lieux un seul cupi
don, des centaines cependant avaient échappé'" 

C a p t i v i t é . — « Mes cupidons captifs, con
t inue Audubon , s 'appr ivoisèrent rapidement,se 
m u l t i p l i è r e n t , et je m ' é t o n n e que depuis long' 
temps on n'ait pas essayé de les réduire en do
mes t i c i t é . Pendant mon sé jour à Henderson, 
j 'achetai soixante cupidons de prairies, jeun e S 
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pour la plupar t ; je leur fis couper les ailes, et les 
laissai cour i r l ib rement dans un j a r d i n de quatre 
ares d ' é t e n d u e . A u bout de quelques semaines, 
ils é ta ien t si bien h a b i t u é s à m o i , que j e pou
vais les approcher sans les effrayer . Je leur 
donnais du gra in , et e u x - m ê m e s cherchaient 
d'autres substances v é g é t a l e s . En hiver , ils 
perdirent toute crainte ; ils couraient dans le 
jardin comme des poules domestiques, se m ê 
laient à celles-ci, et venaient m ê m e manger dans 
les mains de ma femme. Quelques m â l e s é t a i e n t 
devenus assez courageux pour se battre avec les 
coqs et les dindons. Chacun de ces oiseaux se 
choisissait un endroit pour y passer la n u i t , et 
tournait sa poitrine contre l è v e n t . A u pr in temps , 
ils combattirent comme en l i b e r t é . Plusieurs fe
melles pondirent, eurent des œ u f s et des petits. 
Mais ils finirent par causer tant de d é g â t s dans 
mon j a rd in que je les tua i . » 

A u Jardin zoologique de Hambourg , toutes 
nos tentatives pour arriver à un parei l r é s u l t a t 
sont res tées infructueuses. Nous avons a c h e t é 
des douzaines de cupidons des prairies, nous 
leur avons d o n n é les aliments les plus va r i é s ; 
nous les avons tenus en cage, comme à l 'a i r 
l ib re , nous nous sommes d o n n é les plus grandes 
peines pour les faire reprodu i re ; mais toujours 
ces oiseaux sont morts, sans que nous puissions 
en c o n n a î t r e la cause. I l en a é té de m ê m e en 
Allemagne, en Angleterre , en Belgique, en Hol 
lande. Nous avons presque perdu toute envie de 
renouveler un essai in f ruc tueux . N é a n m o i n s , 
je suis convaincu qu 'on pourra i t acclimater les 
cupidons des prairies, mais i l faudrai t faire l 'ex
pé r i ence plus en grand. I l faudrai t acheter p l u 
sieurs douzaines de ces oiseaux, en choisissant 
des individus vigoureux, les mettre dans u n en
droi t convenable, et les abandonner à eux-
m ê m e s . I l est t r è s - p r o b a b l e qu' i ls y p r o s p é r e 
raient, quelque d i f férentes que soient nos b r u y è r e s 
des prairies de l ' A m é r i q u e . Toujours est- i l que 
le cupidon des prairies vaut la peine qu 'on fasse 
encore une pareille e x p é r i e n c e . 

LES LAGOPÈDES — LAGOPUS. 

Die Schneehûhner, the Ptarmigans. 

Caractères. — Les lagopèdes nous offrent un 
genre d'oiseaux des plus in t é r e s san t s , et par leurs 
m œ u r s et par les mues auxquelles ils sont sou
mis. I ls ont le corps t r è s - r a m a s s é ; les ailes de 
longueur moyenne, la t r o i s i è m e r é m i g e é t a n t la 
plus longue; la queue courte, l é g è r e m e n t ar ron
die ou t r o n q u é e â angle dro i t , c o m p o s é e de d ix -

h u i t rectrices ; le bec cour t , m é d i o c r e m e n t épa i s ; 
les pattes courtes ; les tarses et les doigts recou
verts de plumes pileuses; le plumage abondant , 
changeant de couleur suivant les saisons ; les 
ongles bien plus grands, re la t ivement , que chez 
les autres t é t r a o n i d é s , et soumis à u n renou
vellement annuel t r è s - m a n i f e s t e . Le plumage 
varie peu suivant les sexes, et les jeunes on t de 
bonne heure la l iv rée des adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les lago
p è d e s habi tent le nord des deux h é m i s p h è r e s . 
On les t rouve en Asie, en Europe et en A m é r i 
que. Leur aire de dispersion est l i m i t é e , au sud, 
par les P y r é n é e s , les Alpes , les c h a î n e s de mon
tagnes du centre de l 'As ie , et en A m é r i q u e par 
les montagnes Rocheuses. Vers le n o r d , elle 
a t te int la l i m i t e de la v é g é t a t i o n . On a rencon
t r é ces oiseaux jusque sous le 80° de la t i tude 
b o r é a l e . 

LE LAGOPÈDE BLANC — LAGOPUS ALDUS. 

Das Moorschneehuhn, the common Ptarmigan. 

Dans un des derniers jours de mai, il était 
dé j à t a rd , lorsque m o n jeune guide et m o i nous 
a r r i v â m e s à la halte de Fogstuen au D o v r e f j e l d , 
sur la route de Christ iania à D r o n t h e i m . Le 
long chemin que nous avions parcouru nous 
avait f a t i g u é s ; mais j ' o u b l i a i toute ma lassitude 
lorsque le chasseur n o r w é g i e n , dont j ' a i souvent 
p a r l é , me demanda si nous é t i o n s p r ê t s à chas
ser le Ryper, qu i se t r ouva i t en ce m o m e n t en 
pleine saison d 'amour. Le gibier que ce n o m 
n o r w é g i e n d é s i g n a i t nous é t a i t c o n n u , mais nous 
aurions vainement c h e r c h é pendant des jours 
entiers à l 'apercevoir. Notre é q u i p e m e n t f u t 
b ien vite p r ê t , nous a v a l â m e s quelques b o u 
c h é e s , et nous nous h â t â m e s de gagner notre 
l i t , pour pouvoi r nous met t re en chasse de 
bonne heure. Mais nous n ' e û m e s pas le temps 
de nous e n d o r m i r ; d ix heures n'avaient pas 
s o n n é , que notre chasseur nous inv i t a i t à le 
suivre. Nous l u i o b é î m e s , et quelques minutes 
a p r è s , nous avions q u i t t é la fe rme i so lée . 

La nu i t é t a i t splendide. I l faisait ce c la i r -
obscur, q u i , sous cette la t i tude, s é p a r e un j o u r 
d 'un autre. Nous pouvions r d is t inguer tous les 
objets à une certaine distance. Nous entendions 
encore les voix d'oiseaux, q u i , dans nos con
t r é e s , dorment depuis longtemps à cette heure 
de la n u i t . Le c r i du coucou r é s o n n a i t dans u n 
fo u r r é de bouleaux; le schak schak de la rous-
serolle se faisait entendre dans chaque tail l is que 
nous longions; dans la plaine on entendait la 
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voix claire et harmonieuse du coureur de r i 
vage, le c r i m é l a n c o l i q u e du pluvier d o r é , la 
chanson joyeuse de la gorge-bleue. 

Notre domaine de chasse éta i t un vaste pla
teau, b o r d é de montagnes à pente douce, comme 
on en trouve dans presque toute la Norwége : 
c 'é ta i t une partie de ces é n o r m e s steppes mous
seuses, qu i recouvrent le nord de notre h é m i 
s p h è r e , et sont connues sous le nom de tundra. 
Le tundra est. en réal i té , un seul et immense 
marais,ou tourb iè re ; toutes les portions rocheu
ses en sont tapissées d'une mince couche de 
lichens des rennes, sur lesquels croissent quel
ques petits buissons de myrti l les verts. Dans 
quelques endroits seulement des bas-fonds 
poussent des plantes plus é levées ; mais tou
jours elles sont maigres et rabougries; elles 
semblent comme affaissées sous le poids d'un 
long hiver, que l 'été trop court ne leur permet 
pas d'oublier. Elles se cramponnent au sol, y 
rampent lentement et p é n i b l e m e n t , comme si 
elles venaient chercher, sur le sein de leur m è r e , 
un abri contre les rigueurs du f r o i d , contre la 
neige qui les couvre de ses rafales. Pendant 
l 'é té , quelques plantes alpines s 'évei l lent , elles 
croissent, elles verdissent, et fleurissent, tandis 
que tous les autres végétaux portent i m p r é g n é 
en eux le type de la misè re du pays. Bien au-
dessous sont d e m e u r é s les p ins , et les bou
leaux qu i recouvrent les premiers flancs des 
montagnes, ne se p ré sen ten t plus que comme 
autant de nains c o u r b é s sous le poids des eaux; 
ce sont de petits troncs rabougris, bas, épais , 
fortement rameux. Le genévr ie r rampant, aux 
aiguilles émoussées , forme là des buissons t rès -
é t e n d u s , t rès-épais , mais très-bas ; à côté de l u i , 
se trouvent le bouleau nain, ce petit buisson 
é l égan t , qu i adhè re au sol comme le lierre au 
tronc d'un c h ê n e , dont les bourgeons ne peuvent 
s'ouvrir q u ' à la fin de j u i n , et dont, à la f i n de 
septembre dé jà , les feuilles sont en te r r ées sous 
la neige; les saules sont é g a l e m e n t rabougris; 
quelques buissons de myrti l les verts et de can-
neberge couvrent encore le sol. Mais le lichen 
des rennes reste toujours la plante dominante; 
i l couvre sur une é l endue de plusieurs lieues la 
montagne de son tapis aux reflets neigeux et 
j a u n â t r e s , teintes qu ' i l faut avoir vues s o i - m ê m e 
pour s'en faire une idée . 

Tel étai t le terrain qui s 'offrait à nos yeux. 
Des centaines, des mil l iers de petits ruisseaux 
déch i ra i en t le tapis f auve - j aunâ t r e des l ichens; 
çà et là, ils s 'é largissaient ou m ê m e se r é u n i s 
saient pour former un petit lac. Les buissons I 

de bouleaux nains entouraient les rives. Sur ce 
plateau, le printemps venait de faire une appa
r i t ion ; mais de grands champs de neige mar
braient encore les versants des montagnes qui 
l 'entouraient et y prolongeaient les neiges de 
l 'hiver. 

C'est vers ces champs d é n e i g e que nous nous 
dir igions, silencieux, pleins d'attente et d'es
poir, p r ê t a n t une oreille attentive à tous les 
bruits qui traversaient les airs. Nous avions fait 
environ quatre cents pas, quand notre guide s'ar
r ê t a brusquement; ses regards, comme ceux du 
lynx, fouil laient à l 'horizon, noyé dans la lueur 
du c r é p u s c u l e . Nous savions que ce n'étaient 
pas les oiseaux que nous avions entendus qui 
avaient ainsi a t t i ré toute son atention; mais 
nous ne pouvions r e c o n n a î t r e la présence d'au
cun autre animal. Notre chasseur cependant 
devait ê t re sûr de son fa i t ; i l nous ordonne de 
nous taire, et se met à causer avec son gibier, 
U crie plusieurs fois : djiak, djiak, dji-ak, dji-à 
d'un ton tout part iculier . Aussitôt, nous enten
dons au lo in le b r u i t d 'un oiseau qui se lève, et 
le c r i err-reck-eck-eck-eck retentir. Puis tout re
devient silencieux. Le chasseur recommence à 
crier, i l module ses sons, les rend plus doux, 
plus tantateurs; je remarque qu'i l imitelecri 
d'amour de la femelle. A u djiak qui a éveillé 
l 'attention et les dés i rs du mâle , succèdent des 
cris plus doux : gou, gou, gou, gourr; le mâle 
excité r épond ; le b ru i t de ses ailes devient plus 
fo r t ; nous nous couchons derrière les buissons; 
i l n'en est que temps; devant nous, sur le tapis 
blanc de la neige, est un mâle en amour. C'est 
un spectacle ravissant! Mais l'ardeur du chas
seur l 'emporte sur le désir du naturaliste d'ob
server les allures d'un pareil oiseau. Sans sa
voir comment, je le tiens en joue, et avant 
qu ' i l ait eu le temps de commencer son chant, 
i l roule m o r t par terre. 

Le b ru i t de la dé tona t ion , répercuté par tous 
les échos d 'alentour, éveille les cris de tous 
les habitants ailés de la contrée . Leurs voix des
cendent du haut de la montagne ou s'élèvent 
du fond de la p la ine; à quelques pas de nous, 
une bande de canards s'élève de dessus l'eau; 
un coucou ef f rayé passe tout près de nous;le 
pluvier et le coureur de rivage font entendre 
leurs trilles et leurs sons flûtés. Peu à peu ce
pendant tout s'apaise, nous continuons notre 
chemin, emportant avec nous notre proie, 
caressant du regard. A quelques cents f> 
plus lo in , mon vieux chasseur recommencea 

pousser ses cris tentateurs, et deux mâles 
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Fig. 85. Le Lagopède blanc. 

lu >" 

il'' 

r é p o n d e n t . Le m ê m e m a n è g e de t an tô t se r e 
produit ; mais, cette fois, je me donne le plaisir 
d'observer le spectacle en son entier. 

A l'autre ex t r émi t é du champ de neige s'abat 
le fier oiseau; i l traverse rapidement la s cène , 
et s'avance droi t vers nous. Nous pouvons, g r â c e 
au c r é p u s c u l e , le distinguer d'assez l o i n ; mais, 
en ivré d'amour, i l ne prévoi t pas le danger, i l 
arrive à quelques pas de notre embuscade. La 
queue à mo i t i é re levée , les ailes pendantes, la 
tête p e n c h é e , i l c o u r t : tout à coup , i l s'ar
r ê t e ; i l est é t onné que les appels aient c e s s é ; i l 
cr ie à son tour . Plusieurs fois, i l rejette la tê te 
en a r r i è r e , et pousse des cris gut turaux : ga-
baouh, gabaouh, qui paraissent sortir du fond 
de sa poi t r ine . Ce sont ces cris que les N o r v é 
giens traduisent par hvor er hun (où est-elle)? 

Mon vieux chasseur est assez audacieux pour 
r é p o n d r e ; i l fa i t croire à l'oiseau que sa femelle, 
sa fiancée a d o r é e , est là , c a c h é e dans'le buisson. 
U crie, mais avec plus de douceur encore, plus 

de caresses dans la voix . Alors l 'oiseau s ' é l a n c e , 
la t ê te basse; i l nous c ô t o i e , i l passe sur nos 
jambes, car, nous sommes c o u c h é s de tou t notre 
long sur la neige. Mais, à ce momen t , i l r econ
n a î t son erreur, s ' a r r ê t e subitement, s ' enfui t et 
lance dans les airs u n grognement ; c'est u n s i 
gnal pour tous ses semblables. Le chasseur a 
beau appeler, les ardeurs amoureuses de tous 
ces oiseaux semblent é t e i n t e s , ê t r e c o m p r i m é e s 
par la crainte du danger. 

Nous allons plus l o i n ; et nous restons s i l en
cieux quelques minu tes . Notre chasseur est d'a
vis que nous sommes a r r i v é s sur les domaines 
d'oiseaux non encore t r o u b l é s . E t , en effet, 
dès le premier appel, j e tue u n m â l e , et q u e l 
ques minutes a p r è s un second. Cependant not re 
gibier p a r a î t ê t r e devenu plus p r u d e n t ; notre 
chasse est t e r m i n é e , mais i l n 'en est pas de m ê m e 
de notre t â c h e d'observateurs. Je peux remarquer 
que les femelles, invisibles j u s q u ' à ce m o m e n t 
prennent dès lors les f o n d i o n s de guetteurs^ 
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et cherchent à préveni r leurs amants des dan
gers qui les menacent. 

En retournant à la ferme, nous rencontrons 
encore plusieurs paires de ces oiseaux in téres
sants, et au lever du jour nous sommes r e n t r é s 
dans notre demeure. 

C'est ainsi que j ' a i appris à c o n n a î t r e un des 
oiseaux les plus communs, et en m ê m e temps 
les plus attrayants des rég ions septentrionales, 
le l agopède blanc. Depuis, j ' a i souvent entrepris 
des excursions nocturnes pour le chasser ; en 
Laponie, j ' a i pu observer ses m œ u r s , non-seu
lement dans les heures silencieuses, où « le 
soleil de minu i t couvre la montagne de ses 
rayons rouge de sang, » — mais encore en plein 
j ou r , quand i l va chercher sa nourr i ture ; j ' a i 
vu la m è r e conduire sa jeune famil le : toujours, 
dans toutes les circonstances, cet oiseau m'a 
capt ivé au plus haut po in t , i l m'a paru un 
des animaux les plus in t é re s san t s les plus 
charmants de ces r é g i o n s . 

C a r a c t è r e s . — Le l agopède blanc (fig. 85), 
lagopède des marais ou des neiges, t ient le mi l ieu , 
pour la taille, entre le lyrure des bouleaux et la 
strane ou perdrix grise; le mâ le a 41 cent, de 
long, et 67 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 21 cent., celle de la queue de 12. 
La femelle a environ 3 cent, de moins, en lon
gueur comme en envergure. 

Le plumage varie suivant les saisons. En h i 
ver, l ' espèce est e n t i è r e m e n t d 'un blanc éc la tan t , 
avec les rectrices d'un noir foncé , à tige et à 
racine blanches, et les six r é m i g e s les plus ex té 
rieures d 'un brun noir le long du rachis. 

A l ' é p o q u e des amours le mâ le a le sommet 
de la tê te et la partie pos té r i eu re du cou d'un 
roux-de-renard ou d'un b run roux, t ache té et 
m o i r é de no i r ; les plumes des épau les , du dos, 
du croupion, les rectrices m é d i a n e s noires, bor
dées d'un l iséré blanc, et rayées transversale
ment, dans une de leurs moi t i é s , de brun roux ou 
de jaune roux f o n c é ; les rectrices la té ra les plus 
pâles que les m é d i a n e s ; les r é m i g e s primaires 
blanches, les secondaires brunes ; la face, la 
gorge d'un roux mar ron , le plus ordinairement 
uni forme ; la tôle , la poitr ine, les flancs roux 
ou b run- roux , finement p o n c t u é s ou m o i r é s de 
no i r ; les plumes du mil ieu de la poitrine noires, 
t ache tées de roux et de blanc ; le ventre et les 
pattes blancs ; les couvertures i n f é r i e u r e s de la 
queue noires, m a r q u é e s de bandes et de lignes 
en zigzag jaune-roux et b r u n ; le dessous de 
l'œil c l l'angle de la bouche t a c h é s de blanc. 
La teinte fondamentale de ce plumage est plus 

ou moins foncée . Parfois, les plumes sont brun 
clair , à points noirs, etc. Ces couleurs pâlissent 
dans le courant de l 'é té . La femelle a toujours 
une teinte plus claire, et elle revêt sa parure 
d 'é té plus tôt que le mâle . En même temps q U e 

celte parure a p p a r a î t , la crê te sus-oculaire 
se prononce davantage, devient rouge, et J 
l ' époque des amours, elle contribue à rehausser 
la beau té de l'oiseau. 

Plusieurs auteurs admettent que le lagopède 
blanc a deux mues, l'une en automne, qui frappe 
tout le plumage; l 'autre au printemps, qui ne 
porle que sur les petites plumes. Mais le chan
gement d'une l ivrée à une autre ne se fait pas 
brusquement, et cela a conduit certains natu
ralistes à admettre quatre mues par an. Par 

contre, les Amér i ca in s croient avoir observé qu'en 
automne les petites plumes ne se renouvellent 
pas, mais se d é c o l o r e n t ; d 'après Richardson, 
cette décolora t ion commencerait par la pointe 
des plumes, et marcherait si rapidement qu'elle 
serait c o m p l è t e en hu i t ou dix jours. Mais mon 
chasseur n o r w é g i e n m'a assuré qu'en automne, 
lorsqu'i l tombe tout à coup beaucoup de neige, 
le l agopède blanc s'arrache les plumes brunes; 
i l p r é t end m ê m e que ces oiseaux s'entr'aident 
dans cette besogne ; et qu'on trouve souvent 
de grandes quan t i t é s de ces plumes. 

Je n'ai pu faire mo i -même des observations 
â ce sujet. Le Jardin zoologique de Hambourg 
possédai t un l a g o p è d e ; i l f u t tué par un oiseau 
de proie, en automne, un peu avant la mue, et 
depuis nous n'avons pu le remplacer. Celte ques
tion ne peut ê t re v idée qu'en observant des in
dividus captifs, tenus en plein air et exposés 
à toutes les i n t e m p é r i e s des saisons. Je ne sau
rais dire quelle est, des diverses opinions dont je 
viens de parler, celle qu i a le plus de probabilité; 
j ' a i r é c e m m e n t observé des faits de décolora
t ion, qui me paraissaient auparavant impossi
bles. Si l 'on voulai t conclure de ces observa
tions à la mue des lagopèdes , on devrait admettre 
qu'i ls ne muent qu'une fois par an, et que le 
second changement de plumage se produit f 
d é c o l o r a t i o n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le lagopè e 
blanc est r é p a n d u dans tout le nord de l'ancj 
et du nouveau monde, mais en nombre ineg • 
I l est surlout commun en Scandinavie, depj 
le Wermeland jusqu'au cap Nord, en Finhn ^ 
en Russie, dans les provinces russes 
Ba l t ique , en Livonie, en Esthonie, eo 
lande, jusqu'en L i l h u a n i e , et dans p l» 5 1 ^ 
parties de la S ibér ie , lladde dit que dans 
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avirons du l a c B a ï k a l et dans la part ie moyenne 
lu cours de l ' A m o u r , i l n'a jamais r e n c o n t r é 
e l agopède b l anc ; on doi t donc admettre que 
;et oiseau ne s'y mon t r e pas en é t é . U l 'a 
t rouvé, par contre, dans le Sajan or ien ta l , à une 
nauteur de 1,600 à 2,000 m è t r e s au-dessus du 
niveau de la mer, sur tout dans les va l l ées q u i 
sont couvertes de buissons de bouleaux . Dans 
le nord de l ' A m é r i q u e , ce l a g o p è d e hab i t e , 
d 'après Richardson, toutes les c o n t r é e s à pe l le 
teries, entre le 50° et le 70° de l a t i t u d e ; mais , 
dans ces l imites , i l est plus ou moins un oiseau 
voyageur; à l ' ent rée de l 'h iver , i l se r é u n i t à ses 
semblables en bandes t r è s - n o m b r e u s e s et se 
dirige vers le sud; cependant, m ê m e dans les 
hivers les plus r igoureux, on en t rouve encore 
un grand nombre dans les f o r ê t s , sous le 67° de 
latitude. En 1819, les l a g o p è d e s blancs pa
rurent près de Cumberlandhouse, sous le 54° de 
latitude, dans la seconde semaine de novembre , 
et, au printemps, ils r e m o n t è r e n t vers le n o r d . 
Un p h é n o m è n e analogue semble se passer dans 
l'ancien monde. Tous les hivers, de n o m b r e u x 
lagopèdes arrivent de la Courlande et de la 
Lithuanie dans la Prusse orientale ; quelques-
ans ont m ê m e été vus en P o m é r a n i e . Plus au 
m d , on n'a jamais r e n c o n t r é cet oiseau. I l 
nanque complè t emen t en I r lande et au Groen

l a n d ; en Écosse, i l est r e m p l a c é par une autre 
Espèce , peu t - ê t r e par une variété seulement. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le l a g o p è d e 
danc habite les plaines et les versants t r è s - p e u 
scarpés des montagnes qu i ont encore le type 

: e la plaine. Sous le nom de plaines, nous 
; 'avons i c i en vue que celles q u i , comme en 
Scandinavie, sont s i tuées dans les hautes m o n -
. . i gnés . Dans les val lées , cet oiseau ne se montre 

0 ue par intervalles et toujours pour t r è s - p e u de 

{. 3mps. Ceci s'explique par ce fai t que l'existence 
-.eve ce lagopède est liée à la p résence des saules 
' ^ t des bouleaux; or, ces végé taux ne se m o n 
t e n t qu'au-dessus de la l im i t e des c o n i f è r e s . 
!*\ Sur ces hauts plateaux et dans le tundra , le la
g o p è d e est t r è s - c o m m u n , plus commun certaine
ment que tout autre ga l l i nacé . Les couples v ivent 
" in à côté de l 'autre, et le domaine de chaque 

l i re n'a pas plus de c inq cents pas de d i a m è t r e . 
f*u pr intemps, le mâ le d é f e n d é n e r g i q u e m e n t 

s l imi tes contre ses semblables; mais une fois 
> ; ie les petits ont pris u n certain accroissement, 

s femelles se r é u n i s s e n t en grandes bandes, 
$• n errent en commun dans un vaste espace; la 
•r'e de ces oiseaux en hiver d i f fè re beaucoup de 
,5 M i e qu' i ls m è n e n t en é té . 

Le l a g o p è d e blanc est, de tous les g a l l i n a c é s 
que je connais, u n des m i e u x d o u é s , des plus 
vifs , des plus alertes. I l est adroi t dans tous ses 
mouvements, aussi n ' e s t - i l pas souvent en repos. 
Ses pattes larges, au plumage é p a i s , l u i pe rmet 
tent de cour i r avec assurance sur le tapis de 
mousse q u i recouvre le marais , comme sur la 
neige r é c e m m e n t t o m b é e ; p robab lement , elles 
l u i permet tent m ê m e de nager. Sa d é m a r c h e est 
va r i ab le . D 'o rd ina i re , i l cour t pas à pas, le corps 
r a m a s s é , le dos b o m b é , la queue pendante, su i 
vant chaque accident d u sol ; quand quelque 
chose a t t i re son a t t en t ion , i l g r impe sur quelque 
petite é m i n e n c e , pour de là inspecter l ' hor izon . 
Se vo i t - i l poursu iv i , i l cont inue son c h e m i n d ro i t 
devant l u i , avec une r a p i d i t é incroyable . L o r s 
q u ' i l regarde, i l se dresse autant q u ' i l peut , i l 
lève la t ê t e et p a r a î t ainsi t r è s - é l a n c é . Son v o l , 
l é g e r et fac i le , ressemble plus à celui du ly ru re 
des bouleaux q u ' à ce lu i de la starne grise ; l ' o i 
seau donne quelques coups d'aile p r é c i p i t é s , puis 
glisse dans l 'a i r assez longtemps. I m m é d i a t e 
ment avant de s'abattre, le m â l e f a i t entendre un 
c r i p e r ç a n t : err, reck, eck, eck, eck; la femel le 
est tou jours muet te en vo lan t . 

C'est dans la neige que le l a g o p è d e blanc est 
sur tout dans son m i l i e u f avor i : i l s'y creuse de 
longs coulo i r s pour t rouver la n o u r r i t u r e qu'el le 
recouvre ; lo rsqu 'un rapace le poursui t , i l se laisse 
tomber ver t ica lement , et y plonge l i t t é r a l e m e n t ; 
dans les mauvais temps, i l y cherche un refuge 
contre le vent . Souvent on t rouve des bandes 
e n t i è r e s de l a g o p è d e s enfouis dans la neige, les 
uns à cô té des autres, ne laissant sor t i r que leur 
t ê t e de dessous le blanc tapis q u i les recouvre. 

G r â c e à l ' a c u i t é de ses organes des sens, i l est 
facile au l a g o p è d e de r e c o n n a î t r e à temps le 
danger q u i le menace, et i l sait pa r fa i tement s'y 
soustraire. L o i n d ' ê t r e c ra in t i f , i l est au contra i re 
hard i et courageux ; mais quand i l a é t é plusieurs 
fois poursu iv i , i l devient p rudent et m é f i a n t . 

11 se n o u r r i t sur tout de substances v é g é t a l e s . 
En hiver , i l ne mange g u è r e que des bourgeons, 
des baies d e s s é c h é e s ; en é t é , des feui l les , des 
fleurs, de jeunes pousses, des baies et des insec
tes. U aime les graines de toute e s p è c e . 

Les amours d u m â l e con t inuen t longtemps 
encore a p r è s que la femelle a pondu . El le 
creuse sur u n versant e x p o s é au soleil , dans une 
touffe de b r u y è r e , dans un buisson de saules, de 
bouleau nain ou de g e n é v r i e r , une l é g è r e d é 
pression, et la tapisse de quelques herbes s è 
ches, de p lumes . Ce n id est toujours tellement 
b ien c a c h é , q u ' i l est f o r t d i f f i c i l e de le trouver 
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bien que le mâ le paraisse faire tous ses efforts 
pour t rahir la place qu ' i l occupe. I l se montre 
plein d'ardeur et de courage : tout homme, tout 
carnassier qui approche, i l le salue de son c r i , 
gabaouh, gabaouh. I l se pose hardiment sur une 
petite é m i n e n c e , f u i t quelquefois plus lo in et 
cherche, dirai t-on, à attirer l 'ennemi vers l u i , à 
l 'é loigner ainsi du n id . 11 dé fend é n e r g i q u e m e n t 
son domaine contre les autres m â l e s , mais 
qu'une femelle encore cé l iba ta i re vienne à se 
montrer, sa fidélité conjugale est en p é r i l ; ma l 
gré tout l 'amour qu ' i l a pour sa compagne, i l est 
facilement enclin à demeurer quelque temps 
avec la nouvelle venue. 

En cas de danger, la femelle reste t ranquil le 
le plus longtemps possible, elle semble m é c o n 
na î t r e le péril et ne s'enfuit que quand on est 
tout près de son n i d . Dans ce cas, elle a recours 
à la ruse pour t â c h e r d ' é lo igner le danger de ses 
petits. Elle est t r è s - q u e r e l l e u s e vis-à-vis des 
autres femelles. Les Norwég iens croient qu'elle 
leur enlève leurs œufs et les porte dans son 
propre n id . C'est pendant la pé r iode de l'incuba
t ion et au mi l i eu de la nuit que les lagopèdes 
sont le plus exci tés ; on entend rarement leur 
c r i avant dix heures du soir. Se dir ige- t -on vers 
l 'endroit où ce c r i a retenti , on peut voir les mâles 
se provoquer à la lut te , se battre avec ardeur, 
j u squ ' à ce que la femelle, par son c r i djoake ou 
gou, gou, gourr, rappelle son compagnon aup rè s 
d'elle. 

La ponte est t e r m i n é e à la f i n de mai ou au 
commencement de j u i n . Les œ u f s , au nombre 
de neuf ou dix, quelquefois de quinze ou seize, 
sont p i r i fo rmes , lisses, brillants, jaune-ocre, 
p a r s e m é s de taches et de points brun-de-cuir ou 
brun-rouge. La femelle les couve avec ardeur; 
le m â l e semble ne l u i servir que de gardien. 
Lesjeunes éc losent à la f in de j u i n ou au com
mencement de j u i l l e t , el toute la famil le se rend 
ensemble vers les m a r é c a g e s . Les lagopèdes 
blancs sont alors de vér i tables oiseaux de marais; 
ils courent avec la plus grande facil i té sur la vase 
la plus mince. 11 est probable qu'ils se rendent 
là pour trouver la nourr i ture dont leurs petits 
s'accommodent le mieux, les larves de mouches à 
a igui l lon, qui pul lu lent en é té dans ces r é g i o n s . 

Avec une bonne lunette d'approche, i l n est 
pas diff ic i le d'observer une pareille f ami l l e . Le 
père semble prendre une grande part à l ' éduca
t ion des peti ts; i l marche le premier, l 'air grave 
et fier, la tète levée ; i l regarde sans cesse de 
tous côtés , et son cr i gabaouh annonce l ' i m m i 
nence d'un danger. I l conduit sa fami l le vers les 

lieux les plus riches en aliments. Ses petits sont 
couverts d 'un duvet qui ressemble, à s'y mé
prendre, à un vê temen t fait de lichens des 
rennes. Us sont vifs et alertes ; ils courent pres
tement sur la vase. Dès les premiers jours de 
leur existence, ils apprennent à se servir de leurs 
petites ailes. C'est ainsi qu'ils échappent à la 
plupart des péri ls qui les menacent. Leur plu-
mage se confond avec la teinte du sol, de manière 
à tromper m ê m e l 'œil le plus perçant, et dans 
les lieux où ils se tiennent, ils sont à l'abri des 
atteintes du renard. Ils croissent rapidement; 
b ien tô t leurs ailes brunes, moirées de noir, de
viennent blanches; ils muent encore une ou plu
sieurs fois au commencement de septembre, et 
ont alors à peu près la taille de leurs parents, 
Ils passentl'hiver avec eux; mais, au printemps, 
l 'amour exerce aussi sur eux son empire, ils s'en 
vont, chacun de son côté , à la recherche d'une 
compagne. 

Chasse. — En N o r w é g e , le lagopède blanc est 
un gibier t r ès -es t imé . Son abondance rend sa 
chasse souvent t r è s - f ruc tueuse ; aussi, beaucoup 
de N o r w é g i e n s s'y adonnent-ils avec ardeur; 
mais bien peu connaissent le mode de chasse que 
m'a ense igné mon vieil Er ik . On poursuit ces 
oiseaux, en automne, avant qu'ils se soient ras
semblés , ou, en hiver, lorsqu'ils se trouventréu-
nis par centaines dans les fourrés de bouleaux, 
En automne, i l faut avoir un bon chien d'arrêt; 
avec l u i , on peut tuer une douzaine de lagopèdes 
dans sa j o u r n é e . Je chassais en compagnie d'un 
Anglais, q u i , depuis six ans, venait toutes les 
années pour faire cette chasse. I l me signala à 
peu près le nombre de lagopèdes qu'il avait 
t u é s et me di t en avoir pris plus de quatre cents 
dans une seule saison. Je ne dissimulerai pas 
que les Anglais sont considérés par les habitants 
du pays comme un vér i table fléau, car ils n'ont 
pour le gibier aucun ménagement , et tuent des 
jeunes qui ont à peine la grosseur d'une caille 
ou d'une alouette. Dans plus d'un endroit, on 
m'assura que ces détes tables chasseurs je t* 
à leurs chiens les jeunes qu'ils avaient massa
c r é s ; qu'i ls ne chassaient que pour pou^ 
compter un plus grand nombre de viclu^' 
Les hommes du Nord ont horreur de cette ma-
nière d'agir : ils n'attaquent que les lagope 
adultes, et dans le but d'en profiter. 

C'est surtout en hiver qu'ils leur fontla cna^ 
par cette seule raison q u ' à cette époque de 
née , on peut mieux transporter le gibier- ^ 
chasse est pén ib le , surtout quand la neig 
épa isse , mais elle est loin de l'être autaW 4 



L E L A G O P È D E D ' E C O S S E . 337 

! 0 m l 

"TA 
7^ 

Fig. 86. Le Lagopède des Alpes (plumage d'été). 

bien voulu le dire Naumann. Le chasseur de l a 
gopèdes ne s'enfonce pas dans la neige, ne s 'é 
gare pas dans des endroits dé se r t s et inhospita
liers, ne tombe pas au fond des p r é c i p i c e s ; i l a 
soin de chausser de larges patins par t icul iers , 
qui lu i permettent de marcher faci lement à la 
surface d e l à neige f r a î c h e m e n t t o m b é e ; i l ne 
peut s 'égarer au sein du dése r t g l acé , car i l con
na î t les fjelds qu ' i l parcourt, et i l sait y retrouver 
ses points de r e p è r e . I l est vrai que le chasseur 
doit ê t re un homme vigoureux, fa i t à la fa t igue, 
ne la redoutant pas, et sachant se conduire 
au mi l ieu du broui l lard. En hiver, d 'ai l leurs, on 
emploie les collets et les filets bien plus que les 
armes à . feu : la poudre est c h è r e , c'est d é j à une 
raison. On conna î t les retraites des l agopèdes , 
et on y dispose, entre des buissons de bouleaux, 
des filets dans lesquels on fa i t des prises abon
dantes. U n marchand de gibier du Dovref je ld a 
pu, en un seul hiver, expéd ie r plus de 40,000 de 
ces oiseaux. A u j o u r d ' h u i , le commerce des la 
g o p è d e s blancs est fo r t é t e n d u ; on en exporte 
non-seulement à Stockholm et à Copenhague, 
mais encore en Allemagne, en Angleterre el en 
France. 

C a p t i v i t é . — I l est rare de voi r un l agopède 
blanc en cap t iv i t é , m ê m e en Scandinavie; le 
seul que j ' a i e eu occasion d'observer é ta i t celui 
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du Ja rd in zoologique de H a m b o u r g , dont j ' a i 
dé j à p a r l é . Avant de nous parvenir , i l é t a i t r e s t é 
dé j à longtemps en cage en N o r w é g e ; on l 'y 
avait h a b i t u é à un r é g i m e de grains , et nous 
n ' e û m e s ainsi aucune peine à l ' en t re ten i r . On 
l u i donna i t des bourgeons et des baies, dont i l se 
m o n t r a i t t r è s - f r i a n d ; j e suis cependant t e n t é de 
croire que ce r é g i m e n ' é t a i t pas indispensable à 
son existence. U se d i s t ingua i t de tous les autres 
t é t r a o n i d é s que j ' a i vus captifs , par sa v ivac i t é 
et sa douceur . I l p a r a î t que ces oiseaux se se
raient d é j à reprodui ts en c a p t i v i t é , mais les 
jeunes sont mor ts de bonne heure. 

LE LAGOPÈDE D'ÉCOSSE — LAGOPUS SCOTICUS. 

Das schottische Schneehuhn, the red Grouse. 

« Les îles Britanniques, dit Gloger, ont un cli
mat ext raordinai rement doux ; les plaines et les 
basses va l lées y sont souvent plusieurs a n n é e s 
de suite sans voi r la neige, et s ' i l y en t o m b e , 
elle n'est jamais abondante n i de longue d u r é e . 
Les parties les plus septentrionales y sont s i
t u é e s bien plus au sud encore que la l i m i t e m é 
r id ionale des domaines du l a g o p è d e en Scandi
navie ; aussi, cet oiseau n 'y r e v ê t jamais le p l u 
mage blanc h ivernal . Les t o u r b i è r e s y sont habi 
t ées par le l a g o p è d e d ' É c o s s e , lequel ressemble 
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e n t i è r e m e n t au lagopède blanc sans son plumage 
d 'é té , et n'en diffère que par l'absence de blanc 
sur les ailes et par le plumage gris, t a c h e t é de 
b r u n , de ses pattes, et encore, par ces deux ca
r a c t è r e s , rappelle-t-i l la p r e m i è r e l ivrée du la
gopède blanc. 

« Cette ressemblance est aussi surprenante 
que l'est l 'aire de dispersion peu é t e n d u e de cet 
oiseau. S'il constituait une espèce i n d é p e n d a n t e , 
ce serait là un fai t sans exemple, au moins parmi 
les animaux eu ropéens . Aussi, pouvons-nous invo
quer ces motifs à l 'appui de cette opinion : que le 
lagopède d 'Écosse n'est qu'une var ié té c l ima té -
r ique mér id iona le du l agopède blanc. A mesure 
que les forê ts ont d i m i n u é d ' é t e n d u e , que la 
t e m p é r a t u r e s'est radoucie, tous les animaux que 
nous regardons maintenant comme c a r a c t é r i 
sant les r ég ions du Nord, ont r e m o n t é vers le 
pô le ; mais ce l agopède éta i t trop mal p a r t a g é , 
sous le rapport du vol , pour pouvoir f ranchir 
l ' é t e r J u e des mers qu i s épa ren t la Grande-Bre
tagne des con t r ée s plus septentrionales. » 

Si jamais j ' a i été t e n t é d'adopter les théor ies 
de Gloger, sur les var ié tés c l i m a t é r i q u e s , c'est 
certes dans ce cas. Le lagopède d 'Écosse se 
p r ê t e parfaitement à leur jus t i f icat ion. I l a la 
taille et les m œ u r s du l agopède blanc, et l 'on ne 
saurait admettre une autre m a n i è r e de voir à 
cet éga rd , si l ' influence du cl imat pouvait ê t re 
aussi suffisamment d é m o n t r é e que Gloger l 'ad
met. U est assez surprenant qu'aucun des riches 
p ropr i é t a i r e s terriers de l 'Angleterre n'ait es
sayé de trancher cette question scientifique, et 
de la façon la plus simple ; i l suffirai t d ' in t ro
duire en Ecosse quelques centaines de lago
pèdes blancs de N o r w é g e , de les l âcher , et de 
voir si leur p r o g é n i t u r e se transforme sous l'ac
t ion d'un climat plus doux que celui de leur pa
trie d'origine. De cette façon , on pourrai t a r r i 
ver à des résu l ta t s positifs. Tant que l ' influence 
c l ima lé r ique ne sera pas mise hors de doute, 
toutes les discussions sur l ' i ndépendance ou 
l ' ident i té spéci f iques du l agopède blanc et du 
lagopède d 'Écosse resteront sur le terrain des 
hypo thèses . Je ne nie nullement que ces deux 
oiseaux puissent appartenir à la m ê m e e s p è c e ; 
mais j ' en demande la preuve, et celle-ci n'a pas 
encore é té fournie . 

«Carac tères . — Le l agopède d 'Écosse res
semble, comme nous venons de le dire, au lago
pède blanc sous son plumage d 'é té . U a les 
plumes de la tê te et de la nuque d'an rouge-
brun clair, parcourues de plusieurs raies noires 
transversales; celles du dos et les couvertures 

supé r i eu res des ailes tache tées de noir dans 1er' 
m i l i e u ; celles de la gorge rouges et celles delà 
poitrine et du ventre d'un brun-pourpre foncé, 
m a r q u é e s de plusieurs raies é t ro i tes ; les ré
miges d 'un brun sombre; les rectrices noires, à 
l 'exception des quatre méd ianes qui sont rayées 
de noir et de rouge; les plumes des cuisses d'un 
rouge pâ le , à raies foncées transversales ; les 
tarses et les doigts recouverts de plumes blan
châ t r e s ; l 'œil b r u n ; le bec noir ; les ongles 
b l a n c h â t r e s . La femelle est plus foncée que le 
m â l e ; le ventre et la poitrine présentent quel
ques taches blanches, et les extrémités de cer
taines couvertures de l'aile sont blanches. Cet 
oiseau a 41 cent, de long et 72 cent, d'envergure; 
la femelle est plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Comtés 
les plus m é r i d i o n a u x de l'Angleterre où l'on 
rencontre ce l agopède , sont le Derbyshire, le 
Lancashire et le Yorkshi re ; on le trouve dans 
toute la partie de la Grande-Bretagne, située 
plus au Nord , aux Hébr ides et aux Orkneys; il 
n'existe n i aux Shetlands, ni en Irlande. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le lago
pède d 'Écosse a toutes les habitudes du lago
pède blanc. A u printemps, i l vit par paires, plus 
tard par petites troupes, alors que ses six à dix 
petits ont un peu grandi. En automne, on ren
contre des bandes de quarante à cinquante indi
vidus ; à cette é p o q u e , ces oiseaux sont très-pru
dents et craint ifs . Us se nourrissent de baies de 
toute espèce , de jeunes pousses de bruyère, de 

bourgeons de diverses plantes. 

LE LAGOPÈDE DES ALPES — LAGOPUS ALPIMS. 

Das Alpenschncehuhn, the Alp-Grouse. 

Dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les 
montagnes du Nord , qu i présentent le type gé
né ra l des rég ions alpestres, même dans les 
plaines des c o n t r é e s septentrionales, vivent des 
lagopèdes q u i , au premier aspect, se montrent 
bien d i f fé ren t s du lagopède blanc et du lago
pède d 'Écosse . Cependant, certains naturalistes 
les regardent comme appartenant tous à une 
m ê m e e s p è c e ; Wallengreen veut même avoir 
d é m o n t r é que leur disséminat ion s'est opérée 
pendant la pé r iode glaciaire; d'autres, au con
traire, croient que ce sont des espèces diffé
rentes, bien que t rès -vo is ines . Nous reviendrons 
en quelques mots sur ce sujet, mais i l nous fau 
auparavant esquisser l 'histoire de ce lagopè e 

ou d'un de ces l agopèdes . . 
C a r a c t è r e s . — Le l a g o p è d e des Alpes 
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varie beaucoup suivant les saisons ; en é t é , d ' a p r è s 
Schinz, son p lumage d i f f è r e d 'un mois à l 'autre . 
A toute é p o q u e de l ' a n n é e , le m â l e a le ventre , 
les couvertures i n f é r i e u r e s de la queue, les cou
vertures s u p é r i e u r e s des ailes, les r é m i g e s et les 
pattes blanches ; la t ige des r é m i g e s no i re ; la 
queue é g a l e m e n t noire . Mais les autres parties 
varient beaucoup en é t é . La mue p r i n t a n i è r e 
commence vers la mi -avr i l ; quelques plumes 
noires apparaissant alors, l 'oiseau est t a c h e t é 
de blanc, de noir et de b r u n . A u commence
ment de mai, la t ê t e , le cou, le dos, les tectrices 
supér ieures des ailes et la po i t r ine sont m é l a n 
gés de noir, de roux et de b lanc , les plumes 
é tan t en t i è remen t noires, avec quelques raies 
transversales rousses, peu vis ib les ; ou bien 
noires, rayées de jaune-roux clair et de b lanc . 
Sur la gorge elles côtés du cou, le blanc p rédo 
mine. Les plumes, de diverses couleurs se 
montrent souvent à côté de plumes encore en
t i è r e m e n t blanches. Toutes pâ l i s sen t peu à peu, 
et à la f in d 'août , au mois de septembre, le dos 
est ponctué de gris, de c e n d r é c l a i r e t de n o i r ; les 
bandes rousses de la tê te et d u cou sont deve
nues blanches, i l reste là cependant quelques 
parties, i r r égu l i è remen t d i sposée s , q u i sont en
core jaune-roux ou noires. Chez la femel le , 
toutes ces régions sont m o i r é e s de no i r , de 
jaune roux, et les bandes sont plus nettes. 

En hiver (fig. 87), toutes lesplumes deviennent 
d'un blanc éc la tan t , sauf les rectrices, q u i restent 
noires, mais bo rdées d'un l i séré c l a i r ; chez le 
mâle , la ligne naso-oculaire est é g a l e m e n t noire . 
Parfois, quelques plumes colorées persistent. La 
mue automnale commence en octobre. A ce 
moment, les lagopèdes sont t r è s -b iga r rés ; mais, 
en novembre, ils sont déjà e n t i è r e m e n t blancs. 
Les sus-caudales méd ianes se prolongent, et re
couvrent e n t i è r e m e n t la queue, qui para î t alors 
blanche au mi l ieu . Au-dessus de l 'œil est un re
p l i cu tané verruqueux, à bord s u p é r i e u r d e n t e l é , 
et de couleur rouge; i l est surtout p r o n o n c é 
3hez le m â i e . 

D 'après Schinz, le mâ le a 36 cent, de long . 
O'après mes propres mesures, faites sur des 
lagopèdes des Alpes, de N o r w é g e , la longueur de 

oiseau est de 36 à 37 cent., l 'envergure de 63 
ent.; la longueur de l 'aile est de 19 cent. , celle de 
iqueue de 11. L 'œi l est b r u n f o n c é , le bec noir . 

Les jeunes l agopèdes , à la sortie du n i d , sont 
ouverts d 'un duvet b a s a n é , mais de teinte ana-
)gue à celle du so l . Ils ont le dos b r u n â t r e , 

parcouru de raies noires i r r é g u l i è r e s ; à l 'occiput, 

;<ne tache b run clair est e n t o u r é e d'une a u r é o l e 

n o i r e ; le f r o n t , la gorge, le cou , le ventre sont 
b l a n c h â t r e s ; la po i t r ine et les flancs ont des 
reflets r o u g e â l r e s , et les pattes sont couvertes 
d 'un duvet g r i s â t r e . 

Les autres l a g o p è d e s d i f f é r e n t de celui des 
Alpes Suisses, non-seulement par la t a i l l e et la 
couleur, mais encore par le genre de v ie . V o i c i 
comment Gloger cherche à expl iquer ces d i f f é 
rences: « E n Islande, o ù l e c l ima t t e m p é r é et b r u 
meux n'est pas favorable au d é v e l o p p e m e n t des 
couleurs, les l a g o p è d e s sont moins f o n c é s , d ' un 
roux moins net que dans la Scandinavie, q u i 
est plus chaude. Par contre , l ' h ive r , é t a n t moins 
r igoureux , d é t e r m i n e une plus grande é t e n d u e 
de la po r t ion noire de la t ê t e , et non-seulement 
chez le m â l e , mais encore chez la f emel le . Celte 
colorat ion n ' a p p a r a î t cependant chez les jeunes 
q u ' à la f i n du premier h i v e r . Si les l a g o p è d e s 
d'Islande paraissent plus é l a n c é s , cela provient — 
si ce n'est pas une apparence — d 'un moindre 
d é v e l o p p e m e n t du p lumage. Plus vers l'est, en 
Scandinavie, le plumage d ' é t é est plus beau; 
par contre, en hiver , la femel le n'a plus de no i r 
à la t ê t e , et i l en est de m ê m e par tout , sauf en 
Islande : j e ne parle pas de l ' É c o s s e . Plus l o i n 
sncore, vers l'est, le f r o i d de l 'h iver devient plus 
intense, le m â l e perd l u i - m ê m e les raies de la 
lê te . De plus , l ' é t é dans les Alpes est moins 
shaud et le j o u r est moins long que dans le 
nord de l 'Europe , et cela c o ï n c i d e avec une 
teinte plus claire du p lumage d ' é t é du l a g o p è d e 
de Suisse. Dans les montagnes d u centre et du 
nord de l 'Europe, de l 'Écosse , souvent ces o i 
seaux r e v ê t e n t un p lumage gris c la i r , l eur se
cond plumage d ' é t é ; dans l ' e x t r ê m e n o r d de 
l ' A m é r i q u e , l ' é té est t rop cour t pour qu ' i l s puis
sent s'en parer; à l ' î le M e l v i l l e , par exemple, 
on trouve souvent, au m i l i e u de j u i n , les m â l e s 
p a r é s encore de tou t leur plumage d 'hiver Mais 
plus au sud, dans les montagnes Rocheuses, 
sous le 54° de la t i tude , beaucoup p r é s e n t e n t le 
plumage gris d ' é t é , dans tout son d é v e l o p p e m e n t . 
En m ê m e temps a p p a r a î t une s i n g u l i è r e v a r i é t é : 
des l a g o p è d e s gardent pendant t o u t l ' é t é leurs 
quatorze rectrices e n t i è r e m e n t blanches. » 

On ne peut nier que cette t h é o r i e n 'a i t pour 
elle une apparence de raison ; mais l ' on ne peut 
nier aussi qu 'el le ne soit une s imple concept ion 
de l 'esprit . Faber et Holboe l l q u i ont , pendant 
plusieurs a n n é e s , o b s e r v é des l a g o p è d e s au 
Groenland et en Islande sont d 'un avis con t ra i r e ; 
ils voient dans ceux de l 'Islande et dans ceux d u 
Groenland des e s p è c e s d i f f é r e n t e s . Cependant 
on ne peut accorder trop de poids non plus à 
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leur opinion ; nous sommes actuellement inca
pables de nous prononcer sur l ' i ndépendance 
spéci f ique de ces oiseaux. Celui qu i aurait ob
servé tous ces lagopèdes en l iber té et en capt i 
vi té , pourrait seul é m e t t r e un avis sé r ieux . Pour 
nous, nous devons nous contenter de regarder 
les lagopèdes alpins comme appartenant tous à 
la m ê m e espèce et déc r i r e leur genre de vie d'une 
façon généra le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le lagopède 
des Alpes habite toute la cha îne des Alpes, les 
P y r é n é e s , les montagnes de l 'Écosse, toutes les 
cimes de la Scandinavie, l'Islande, les monta
gnes de la Sibér ie et de tout le nord de l 'Asie, 
le nord du continent a m é r i c a i n et le Groenland. 
Quelques-uns vont des Alpes dans la forê t Noire, 
des P y r é n é e s dans les montagnes des Asturies 
et de la Galice : i l y en a m ê m e qui iraient du 
continent asiatique au Japon, si un dessin japo
nais r e p r é s e n t e r é e l l e m e n t un lagopède des 
Alpes, pris dans ce pays. Dans le Nord, on a 
partout r e n c o n t r é cet oiseau ; on le trouve en 
A m é r i q u e jusqu'au 75° de latitude, au Spitzberg 
aussi lo in qu'on s'est avancé dans l ' in té r ieur . 

M œ u r s , habi tudes et r ô g i m e . — Contraire
ment à ce q u i a l ieu pour le lagopède blanc, le 
lagopède des Alpes n'habite que les endroits dé 
couverts, d é p o u r v u s de buissons ; aussi le trouve-
t-on dans les Alpes au-dessus de la l imi te des 
arbres, p rès des champs de neige et de glace; 
en N o r w é g e , sur les sommets nus, couverts de 
rocailles. Ce n'est qu'en Islande et au Groënland 
qu 'on le rencontre, pendant la saison des amours, 
dans les zones peu élevées, et m ê m e au bord de 
la mer. Mais encore ces lagopèdes passent-ils 
une grande partie de l ' année dans les monta
gnes. Radde nous dit n'en avoir r e n c o n t r é dans 
la Sibér ie orientale que dans les hautes monta
gnes, au-dessus de la région de la rose des 
Alpes, à une altitude de 2,600 à 3 , 0 0 0 m è t r e s au-
dessus du niveau de la mer. 

Le lagopède des Alpes dif lère beaucoup par 
ses habitudes du lagopède blanc. Ses allures 
sont plus tranquil les, car i l semble ê t re bien 
moins d o u é . I l court et i l vole bien mieux peut-
ê t re que son c o n g é n è r e ; cependant i l ne franchi t 
jamais en volant un grand espace, et encore ne 
le fa i t - i l que s'il est poursuivi. Schinz et Tschudi 
trouvent que son vol ressemble à celui du p i 
geon; pour m o i , je ne peux le comparer qu 'à 
celui du l agopède blanc. Mais sous un rapport, 
cet oiseau surpasse tous ses c o n g é n è r e s , i l nage 
parfaitement. « J'ai r e m a r q u é plusieurs fois, d i t 
Holboell , que le lagopède nage non-seulement 

quand i l y est contraint, mais encore sans mo
t i f apparent. En septembre 1825, j'avais ma g;,.' 
léasse à l'ancre dans la baie sud-est du Groen
land ; nous avions eu quelques jours de brouil
lard, et plusieurs lagopèdes vinrent à bord. L'un 
d'eux en volant se heurta contre la voile et 
tomba à la mer. Comme le temps était calme, je 
fis appareiller un canot pour le prendre, mais 
i l se releva de l'eau avec facilité et s'envola, 
L'hiver suivant, par un f r o i d de 10°, je vis deux 
lagopèdes arriver en volant des rochers d'Udkh 
près de Godhavn, et se mettre à l'eau. J'ai aussi 
vu de ces oiseaux se baigner dans un petit ruis
seau des montagnes et y nager. » 

La voix du lagopède des Alpes est très-singu
l ière et d i f fé ren te de celle du lagopède blanc, 
Elle ne semble pas ê t r e la m ê m e chez les indi
vidus du nord, et chez ceux du sud. «Par les 
forts brouil lards, d i t Schinz, ou quand il va 
tomber de la neige ou de la pluie, les lagopèdes 
des Alpes crient continuellement : Kroegoeqoe 
goeoegroe ou oenoe goeoe, oenoe goeoe. Quand 
ils veulent appeler leurs petits ou qu'ils aper
çoivent un oiseau de proie, les vieux crient: 
gae-gae, gagaeae, les jeunes : tzip, tzip,tsip.» 
Rien de pareil n'est jamais venu frapper mon 
oreil le. Comme d'autres observateurs, j'ai en
tendu ces oiseaux pousser un cri rauque, gron
dant, t r è s -gu t t u r a l , pouvant s'exprimer parad 
suivi d'une sorte de grognement qu'il me serait 
impossible de noter. Faber, Holboell, Kruper 
rendent ce cri par arrr ou orrr. I l me semble que 
le son r est bien moins prononcé qu'ils ne le 
notent. Mon chasseur norwégien annotait l'ap
pel de la femelle par le cri miou, un peu 
semblable au miaulement d'un jeune chat, mais 
lancé sur un ton que je ne puis indiquer. 

En parlant de la p remiè re chasse qu'il fit aux 
lagopèdes des Alpes , Boje s'exprime ainsi: 
« Comme pét r i f iés , ils demeuraient sur les ro
chers couverts de quelques plantes alpines, et 
attendaient l ' a r r ivée du chasseur; ils s'envolaient 
ensuite sans cris, battant des ailes avec grand 
b r u i t ; » et plus loin : « L a paresse indescriptible 
de ces oiseaux contraste singulièrement avec la 
vivacité des lagopèdes blancs. Les mâles sem
blent rester tout le jour immobiles au voisi
nage de leurs femelles en train de couver, 
posés toujours sur les endroits les plus élevés. 
les plus e sca rpés , comme absorbés dans lacon-
templation de l 'horizon qui s'étale devant eux.» 
Faber dit du lagopède d'Islande qu'il est ««' 
t raordin. i i rcment sfupide; » Holboell apPe-
celui du G r o ë n l a n d , un oiseau « très-simple.» 
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Fig. 87. Le Lagopède des Alpes (plumage d'hiver). 

Dans mon journal de voyage, j e t rouve presque 
reproduits les termes de Boje : « Les deux pre
miers mâles que je tuai é ta ien t t r è s - p e u p r u 
dents : ils ne m o n t r è r e n t pas la moindre crainte , 
et, comme s tupéfa i t s , ils attendirent le chasseur 

jj sans s'envoler. » 11 n'en est pas autrement en 
Suisse. « Par le brouil lard surtout, di t Schinz, 

^ les lagopèdes des Alpes courent sur le sol, et se 
croient parfaitement à l 'abri de tout danger ; 

' mais, m ê m e quand le ciel est le plus pur , ils 
; ne sont nullement déf ian ts . » — « Souvent , 

écr i t Tschudi, sur des sommets c o m p l è t e m e n t 
- découverts , ils laissent l 'homme les approcher 

à une dizaine de pas. » En hiver , ils se
raient plus craintifs , probablement parce qu 'en 

- eette saison, ils se r é u n i s s e n t en bandes n o m -
' breuses. 

Ces oiseaux ont surtout une n o u r r i t u r e végé-
; taie. Dans les Alpes, on t rouve leur j abo t r e m 

pl i de feuilles de saule, de b r u y è r e s , de bour
geons de sapin, de roses des Alpes, de m y r -

; tilles, de baies, de fleurs. On les voi t sur les 
: routes, occupés à picorer les grains d'avoine, 

dans les e x c r é m e n t s des chevaux et des mule t s . 
E n é t é , ils chassent les insectes. Dans le N o r d , 
ils se nourrissent des bourgeons et des feui l les 
des bouleaux et des saules nains, des bourgeons 
et des boutons des diverses plantes alpines, des 
baies q u i m û r i s e n t encore à cette hauteur , et, 
au besoin, des l ichens q u i tapissent les rochers. 
Si Faber a bien o b s e r v é , ils amasseraient en 
certains endroits des provisions pour l ' h ive r . 

E n m a i , on voi t tous les l a g o p è d e s des Alpes 
a c c o u p l é s , et tou t le temps de l ' incubat ion , les 
deux sexes restent ensemble. Une fois les petits 
éc los , le m â l e abandonne sa f ami l l e , et se d i r ige 
vers les montagnes pour y passer les fortes cha
leurs de l ' é t é . De tr is te et si lencieux q u ' i l é t a i t , 
i l devient v i f ; i l fa i t souvent entendre sa vo ix , à 
laquelle la femel le r é p o n d ; i l vole rap idement , 
mouvant à peine ses ailes; i l se joue dans l ' a i r ; 
i l s ' é lève ob l iquemen t , demeure quelque temps 
i m m o b i l e à la m ê m e place, en agitant rap ide
ment ses ailes, puis i l se laisse re tomber à t e r r e ; 
i l p rend des postures q u i rappel len t , de l o i n , i l 
est v r a i , les parades d 'amour des autres t é t r a o -
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n i d é s . U ne participe n i à l ' incubation des œ u f s , 
n i à l ' éduca t i on des petits. 

La femelle, au mi l ieu ou à la fin de j u i n , 
cherche une place convenable, sous un buisson, 
sous une pierre ; elle y creuse un peu le sol, le ta
pisse g r o s s i è r e m e n t de feuilles, et y pond de neuf 
à quatorze, quelquefois seize œ u f s , d 'un jaune 
ocreux, semés de taches d'un b run foncé . Elle 
couve avec une grande ardeur. A u bout de trois 
semaines environ, les jeunes éclosent . A part ir 
de ce moment, leur m è r e se consacre à eux avec 
un d é v o u e m e n t remarquable. Dès qu'i ls sont un 
peu séchés , elle abandonne le n id , et va avec eux 
à la recherche de leur nourr i ture . U n danger 
v ien t - i l se mont rer , la femelle se lève, et cherche 
à att irer l 'ennemi ap rè s elle. Auss i tô t les jeunes 
se dispersent, et se cachent au mil ieu des pierres. 
Tschudi rapporte que Steinmuller t roubla un 
j o u r une couvée , et p r i t un petit , qu i se mi t à 
pousser des piaillements de d é t r e s s e ; la m è r e , 
dans son désespoir , se p réc ip i t a sur le chasseur 
et f u t t u é e . Welden surpri t , au Monte-Rosa, une 
f t m e l l e avec neuf petits; m a l g r é l ' imminence du 
danger, cette femelle ne s'envola pas, mais se 
m i t à courir , en couvrant ses petits de ses ailes. 
Tout en fuyant, les petits, l ' un ap rès l 'autre, se 
cachaient dans les pierres, et lorsque le der
nier f u t en sû re t é , la m è r e , songeant alors à son 
propre salut, p r i t la fu i te . Malgré toutes les re
cherches, on ne put retrouver aucun des pous
sins. Welden se cacha, et au bout d'un instant, 
la m è r e revint, fit entendre quelques glousse
ments, et auss i tô t les neuf petits de revenir sous 
ses ailes.Dans un voyage en Suisse, le professeur 
Hornschuh v i t aussi une famil le de lagopèdes 
des Alpes. Les jeunes n'avaient que quelques 
jours , la m è r e é ta i t tellement o c c u p é e d'eux, 
qu'elle ne s'envola pas, et vint courir jusque 
sous les pieds de Hornschuh, qu i aurait pu l'as
sommer d'un coup de canne, mais i l s'en garda 
bien. Faber nous apprend j u s q u ' o ù peut aller 
le d é v o u e m e n t de la femel le . « Si en automne, 
d i t - i l , on a soin de m é n a g e r la m è r e , on peut 
facilement tuer tous les petits l 'un après l 'autre; 
e f f rayée par la dé tona t ion , la m è r e s'envole, i l 
est vrai , mais l 'amour qu'elle a pour ses petits 
la fait b i e n t ô t revenir sur les lieux où elle les a 
a b a n d o n n é s , et ceux-ci , qui se sont sauvés d'a
bord, ne tardent pas à retourner a u p r è s d'elle. » 

En Islande et au Groën l and , les l agopèdes des 
Alpes-se reproduisent souvent dans les va l l ées ; 
d ' après Faber el Holboell , on trouve des familles 
dans les basses r ég ions , encore à la fin d ' aoû t ; 
mais au commencement d'octobre, la m è r e , 

suivie de ses petits devenus grands, s'en va sur 
les montagnes, se r éun i t à d'autres familles et 
ainsi se forment des bandes souvent très-nom-
breuses. Ces oiseaux demeurent là tout l'hiver 
et y m è n e n t une vie t rès- régul ière . Au lever du 
jour , ils se mettent en quê te de nourriture. Vers 
m i d i , ils prennent leur vol par petites bandes 
descendent sur les flancs des vallées, puis revien
nent à la montagne. Si les vallées ne sont pas 
couvertes de neige, ils y demeurent plus long
temps; ils y descendent aussi quand la glace 
recouvre les hauteurs et les empêche de trouver 
à manger. Us sont alors contraints d'errer au 
lo in , et ils m è n e n t une vie misérable. Faber 
assure qu' i ls arrivent a f famés jusque dans les 
maisons; qu'ils traversent des bras de mer de 
plusieurs k i l omè t r e s de large pour gagner de pe
tites îles d é p o u r v u e s de neige, où ils espèrent 
trouver une p â t u r e abondante. 

U n fait analogue se passe en Suisse. «Lorsque 
l 'automne a couvert de neige la croupe des mon' 
tagnes, di t Tschudi , les lagopèdes des Alpes ga-
gnentles rochers et les pâ tu rages moins élevés; ils 
descendent m ê m e , avec une sorte de préférence, 
vers les routes des cols, et y demeurent jusqu'au 
printemps. »I1 faut cependant que le besoin soit 
pressant pour qu'ils entreprennent de pareilles 
sxcursions ; d 'ordinaire, ils savent parfaitement 
se t i rer d'affaire sur leurs hautes montagnes. 
L'épais tapis d é n e i g e qui recouvre leur domaine 
les incommode peu ; ils s'y creusent facilement 
de profonds couloirs, qui les conduisent à l'en
droit où ils rencontrent de la nourriture; ils y 
trouvent un refuge contre les rafales et les tem
p ê t e s ; ils s'enterrent dans les neiges, n'enlaissant 
sortir que la t ê t e , et le chasseur ne reconnaît 
leur p résence qu'au noir de leur ligne naso-ocu
laire. U est probable qu'ils se creusent dans la 
neige de vér i tab les demeures d'hiver, des trous 
où ils accumulent des provisions. Kruper en 
trouva un dans un grand champ de neige, en 
Islande ; c ' é ta i t une cavité complètement remplie 

de feuilles et d'herbes. 
Outre ces excursions irrégulières, les lago

pèdes des A l p e s , dans l 'Amérique du No™ 
notamment, e x é c u t e n t en hiver de véritables 
migrations. Beaucoup de lagopèdes du Groënlan 
passent l 'hiver dans leur patr ie; mais à la fin de 
l 'automne, et par le vent du nord, et non par ' e 

vent de pluie , comme cela a lieu pour les autres 
oiseaux, un t r è s -g rand nombre arrivent dans 
le sud de la p r e squ ' î l e et s'y établissent. D'apr ^ 
A u d u b o n , i l en est de m ê m e au Labrador: °^ 
les hivers, des mil l iers de ces lagopèdes y * i e a 
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îent couvrir toutes les montagnes. On a o b s e r v é 
les faits analogues en Scandinavie; Bo je , pour les 
Lofodden, L i l j e n b o r g , pour Tromso , rapportent 
qu'on a vu arr iver dans ces endroits beaucoup 
Je lagopèdes des Alpes, par un f o r t vent d'est. 

On ne sait pas encore comment se f a i t la mue 
de ces oiseaux. Les naturalistes suisses croient 
qu'il y a deux mues, l 'une automnale , portant 
sur tout le plumage, l 'autre p r i n t a n i ô r e , portant 
seulement sur les petites p lumes; Holboel l pense 
qu'i l y en a trois, et Macgi l l ivray quatre. Faber, 
par contre, dit que « les plumes blanches de 
l'hiver n'apparaissent pas à la suite d'une mue 
automnale, mais par la d é c o l o r a t i o n des plumes 
d 'é té ; i l assure avoir vu souvent comment ces 
plumes blanchissaient de la racine vers la 
pointe. Radde rapporte comme chose s i n g u l i è r e , 
que, sur quelques l agopèdes des Alpes q u ' i l tua 
dans le Sajan oriental, dès le 12 j u i n , les plumes 
du ventre et de la poi tr ine é t a i e n t en t ra in de se 
renouveler et de devenir blanches. « On voyai t , 
au cou et à la poitrine, les jeunes plumes blan
ches, à base g é n é r a l e m e n t encore sanguinolente, 
remplacer les plumes b iga r r ée s de la l ivrée d ' é t é ; 
sur le dos, par contre, poussaient encore p l u 
sieurs plumes àbase sanguinolente. » Je crois que 
l 'on peut faire accorder toutes ces observations 
en apparence contradictoires. J'ai c o n s t a t é r é 
cemment que la décolorat ion des plumes pouvait 
se produire en m ê m e temps que la mue , et je crois 
qu ' i l en est ainsi chez les l agopèdes ; j e ne veux 
cependant pas faire passer m o n op in ion pour 

, infail l ible. J'admets donc que la mue principale 
^ d u lagopède des Alpes a l ieu en automne, mais 
" que, probablement, toutes les plumes ne se renou
v e l l e n t pas ; que dans le courant de l ' é té , au con-

traire, elles se déco loren t au moins en partie. A u 
- printemps, les petites plumes se renouvellent, 
• chez la femelle plus tôt que chez le m â l e . La 

couleur de ces plumes n'est pas persistante ; 
" e l l e est au contraire appelée à varier beaucoup. 
.-Dans tous les cas, ce qui para î t év iden t , c'est que 
:; le climat exerce une inlluence sur la m u e ; le 

plumage d 'hiver et ce lu i d ' é t é se mont ren t t o u 
jours au commencement de chacune de ces sai
sons, par c o n s é q u e n t plus tô t ou plus t a rd , su i 
vant les c o n t r é e s . Peu avant la mue automnale , 
les l a g o p è d e s des Alpes renouvel lent aussi leurs 
ongles. 

L 'hab i t a t ion des l a g o p è d e s dans des l ieux pau
vres et inhospital iers leur devient souvent f u 
neste. Quelque peu d i f f i c i l e s qu ' i l s soient, avec 
quelque h a b i l e t é qu ' i l s sachentse garer contre le 
vent et la t e m p ê t e , ils sont cependant e x p o s é s à 
bien des dangers provenant du c l ima t . Quand i l 
neige plusieurs j ou r s de suite, l ' a i r é t a n t t r a n 
qui l l e , ils n 'ont r ien à c r a i n d r e ; ils se laissent 
enterrer sous la neige comme nous l'avons d i t , 
et y creusent leurs cou lo i r s ; mais, quand les 
avalanches se p r é c i p i t e n t en bas des montagnes, 
plus d 'un d'entre eux p é r i t é t o u f f é sous la masse 
de ne ige ; ou quand une c r o û t e de glace re 
couvre le sol, ils ont à souf f r i r c rue l lement de la 
f a i m . M a i s les r igueurs de la nature ne sont pas 
seules à menacer ces ê t r e s inoffens i fs ; l ' homme 
et tous les carnassiers leur fon t la guerre. 

Chasse. — Pour les peuplades du Ts'ord 
l ' a r r ivée des l a g o p è d e s est une b é n é d i c t i o n du 
ciel , comme l 'é ta i t pour les I s r aé l i t e s dans le d é 
sert la manne, ou les cailles a m e n é e s par le 
vent. C'est par mi l l i e r s , par centaines de mi l l e 
qu 'on prend ces oiseaux toutes les a n n é e s , et de 
la f a ç o n la plus s imple, le chasseur n'ayant que 
la peine de les rabattre sur ses f i le t s . Beaucoup 
cependant p é r i s s e n t par les armes à f eu , et un 
grand nombre t rouvent la m o r t sous la dent du 
renard ou du g lou ton , sous la serre d u faucon ou 
du grand-duc . 

C a p t i v i t é . — Les l a g o p è d e s adultes se fon t 
a i s é m e n t à la perte de leur l i b e r t é , s 'habituent 
faci lement à un nouveau r é g i m e et peuvent vivre 
en cage plusieurs a n n é e s . Les jeunes, au con
t ra i re , r é c l a m e n t beaucoup de soins pour pros
p é r e r . Vo i l à tou t ce que j e sais sur ce sujet , 
n'ayant jamais v u de l a g o p è d e des Alpes en 
cap t iv i t é 

L E S P E R D I C I D É S PERD1CES. 

Die Feldliûhner, the Field-Grouses. 

C a r a c t è r e » . — Les pe rd i c idés , une des f a -
,^ ailles de ga l l inacés des plus nombreuses, d i f f è -

ent des t é t r aon idés par leur corps plus é l a n c é , 
eur tête relativement petite, leurs tarses d é -

- 'Ourvus de plumes. Les ailes, dont la t r o i s i è m e 

ou la q u a t r i è m e r é m i g e est la plus longue, sont 
encore t r è s - c o u r t e s et arrondies, mais plus bom
bées que celles des t é t r a o n i d é s . La queue est 
courte et f o r m é e de douze à seize plumes. Le 
bec est re la t ivement a l l o n g é , à a r ê l e l é g è r e m e n t 
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b o m b é e . Les tarses sont a r m é s d 'un ou de deux 
ergots. L 'œil est e n t o u r é , mais non cbez tous, 
d'un cercle n u ; exceptionnellement, une partie 
de la gorge est d é p o u r v u e de plumes, et chez 
aucun i l n'y a de saillie sourc i l i è re . Le plumage 
est g é n é r a l e m e n t lisse, et varie suivant les sexes. 

D 'après les recherches de Nitzsch, les per-
dicidés d i f fè rent surtout des té t raon idés par les 
ca rac t è re s suivants. L'avant-bras est t r è s - g é n é 
ralement plus court que le bras ; le bassin, 
é t roi t et a l longé , n'a n i l 'ampleur n i l'aplatisse
ment considérables de celui des t é t r a o n i d é s ; 
l'os iliaque p résen te sur son bord une apophyse 
t rès -déve loppée , surtout chez les francolins, apo
physe qui n'existe pas chez les t é t r aon idés ; les 
f é m u r s sont pourvus d 'un canal m é d u l l a i r e , et 
ne sont pas pneumatiques. Les ve r t èb res cau
dales sont t r è s - f a i b l e s , beaucoup plus petites 
que chez les t é t r aon idés , ce qui correspond au 
peu de d é v e l o p p e m e n t des plumes de la queue. 
On ne trouve pas, à l ' ex t r émi t é i n f é r i eu re de 
la t r a c h é e , cette masse gé la t ineuse , s ingu l iè re , 
dont nous avons s ignalé l'existence chez les 
t é t r aon idés . Les c œ c u m s sont longs, mais beau
coup moins que dans la famil le p r é c é d e n t e . Les 
reins sont plus al longés et plus r a p p r o c h é s 
l 'un de l'autre à leur partie pos t é r i eu re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les perdi-
cidés habitent toutes les con t r ée s de l'ancien 
monde, l ' ex t r ême Nord excep té . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — On trouve 
les perd ic idés partout, depuis le bord de la mer 
jusqu'au haut des montagnes. Us se t ien
nent, pour la plupart , dans des endroits d é 
couverts, en dehors des f o r ê t s ; i l en est cepen
dant qu i se f ixent dans les bois, et y m è n e n t 
une vie t r è s - r e t i r é e . Les pe rd ic idés ont des 
m œ u r s assez ca rac t é r i s t i ques . Us sont plus vifs, 
plus agiles que beaucoup d'autres ga l l i nacés ; 
leur vol est un peu lourd , mais assez rapide; 
rarement ils volent loin et haut; ils courent 
parfaitement ; ils gr impent m ê m e j u s q u ' à un 
certain point ; ils s 'élèvent le long de parois ro
cheuses à pic avec une agi l i té surprenante. Mais 
tous, ils év i ten t de se poser sur les arbres : les 
quelques espèces qui perchent peuvent ê t re re
gardées comme des exceptions. 

Sous le rapport de l ' intelligence, ils sont su-
dér ieurs aux t é t r aon idés . Leurs sens sont bien 
développés. Us sont prudents, savent profiler 
des circonstances et dép lo ien t une certaine ruse 
pour évi ter les dangers; ils sont courageux et 
batailleurs; enfin, ils possèden t diverses qual i tés 
qui nous les rendent in t é res san t s . 

Tous les perd ic idés connus sont monogames 
Chez la plupart des espèces , les mâles ne rê  
cherchent que la femelle qu'ils ont choisie" 
chez un petit nombre, ils ne lu i sont pas abso
lument f idèles . Les mâles ne prennent pas part 
à l ' incubation, mais ils contribuent à l'éduca
t ion des petits. Les femelles pondent un grand 
nombre d 'œufs b r u n â t r e s ou d'un jaunâtre clair 
s emés de points noirs, et témoignent à leurspe-
tits u n grand attachement. Leur nid est grossiè 
rement construit . Pendant la saison des amours 
chaque couple v i t isolé dans un domaine qu'il 
s'est choisi, et q u ' i l défend énergiquement con
tre tout intrus. Lorsque les jeunes sont devenus 
grands, les perd ic idés se réunissent souvent 
en bandes nombreuses. 

Les pe rd ic idés ne se nourrissent que d'aliments 
tendres, appartenant au r ègne animal ou végétal. 
Aucun ne mange des aiguilles de sapins,comme 
le té t ras urogalle; tous font une chasse active 
aux larves el aux insectes. La plupart semblent 
p r é f é r e r aux grains d'autres parties des végé
taux, les feuilles notamment. 

Chasse. — Dans les pays du sud, on regarde 
certaines espèces de perd ic idés comme unfléau; 
Cependant, en géné ra l , ces oiseaux sont par
tout a i m é s , et l 'on ne redoute guère d'être pillé 
par eux. Celte affection, i l est vrai, repose sur
tout sur le plaisir que procure leur chasse. Il 
n'est aucun pe rd i c idé qui ne soit chassé plus ou 
moins p a s s i o n n é m e n t . On met en usage contre 
eux tous les moyens de destruction connus:les 
armes à feu, les filets, les collets, les faucons 
et les chiens. Partout on en tue des milliers cha
que a n n é e ; mais partout ces pertes se réparent 
rapidement. 

C a p t i v i t é . — Les perdicidés s'habituent faci
lement à la cap t iv i t é ; beaucoup peuvent vivre 
des a n n é e s en cage sans réclamer de bien grands 
soins. Plusieurs s'habituent à l'homme, le sui
vent pas à pas comme un chien, paraissent faire 
partie de la maison, et parfois même semblent 
prendre leur part de tous les chagrins et de tou- j 
tes les joies de leur ma î t r e . La plupart se repro

duisent en cage. 

L E S T É T R A G A L L E S — TETRAOGAL0 

Die Felsenhùhner. 

Caractères. — Les tétragalles peuvent être 
r ega rdés comme établ issant une transition en 
les té t raon idés et les perdicidés . Pour la lai e, 
c'est à peine s'ils le cèden t au tétras urogalc. 
Us ont le corps ramassé , le cou court, la têtep 
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bandes qu i paraissent se cont inuer sans i n 
t e r rup t ion sur la part ie i n f é r i e u r e de la poi 
t r ine , le ventre et les flancs; deux bandes gris 
c e n d r é f o n c é descendent de l 'angle de la m â 
choire i n f é r i e u r e vers la po i t r ine , en d é l i m i t a n t 
t rois espaces blancs, l ' u n à la gorge, et u n de 
chaque cô té de la face et du haut du c o u ; les 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes sont m o i r é e s 
de no i r et de jaune fauve, et largement b o r d é e s 
de r o u g e â t r e en dehors ; les r é m i g e s sont d 'un 
blanc é c l a t a n t , avec la pointe gr i se ; c'est aussi 
la couleur des couvertures i n f é r i e u r e s de la 
queue. L 'œ i l est b r u n f o n c é ; le bec couleur de 
corne claire ; les pattes sont d 'un jaune r o u g e â t r e . 
Cet oiseau a envi ron 66 cent, de long . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t é t r a g a l l e 
caspien est l ' e spèce l ap lusanc iennement connue 
du genre. On le t rouve dans le Caucase, et i l 
peu t , dès lors, ê t r e c o m p t é au nombre des 
oiseaux d 'Europe. 

LE TÉTRAGALLE DE L'HIMALAYA — 
TETRAOGALLUS llIMALAYENSlS. 

Der Schneefasan. 

Caractères. — Le tétragalle de l'Himalaya a 
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l i te , les ades moyennement longues, u n peu 
pointues, les seconde et t ro i s i ème r é m i g e s d é 
passant les autres; la queue f o r m é e de d i x - h u i t 
pennes, assez longue, a r rondie ; le bec long , 
large, épa i s ; les pattes courtes et for tes ; les 
tarses armés d'un épe ron mousse. Leur plumage 
est abondant; les couvertures s u p é r i e u r e s et i n 
férieures de la queue notamment sont t r è s - d é -
veloppées. En a r r i è r e de l 'œi l se trouve u n pe
ti t espace n u . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les t é -
tragalles habitent les hautes montagnes de l 'Asie. 

LE TÉTRAGALLE CASPIEN — TETRAOGALLUS 
CASPIUS 

Das Kônigsrebhuhn, 

Caractères. — Le tétragalle caspien ou de la 
mer Caspienne, la perdrix royale, comme l 'ap
pellent les Persans, a la tê te , la nuque, la partie 
supé r i eu re de la poitrine d'un gris c e n d r é ; le 
dos mo i r é et t ache té de gris et de jaune f auve ; 
le ventre d'un gris cendré foncé et d 'un r o u 
geâtre fauve m é l a n g é s , avec la tige des plumes 
d'un jaune roux, ce qu i , vu la disposit ion en 
séries longitudinales des p l u m e s , fo rme des 

BREHM. 



346 L E S P U L V É R A T E U R S . 

reçu des chasseurs anglais les noms de faisan 
des neiges ou des montagnes, et des ind igènes 
ceux de kabak ou jer-monal. U a le dos d'un 
gris cendré t irant plus ou moins sur le b r u n â t r e ; 
le haut de la t ê t e , les joues, la nuque gris; pres
que toutes les plumes du dos r o u g e â t r e s , fine
ment t ache tées de noi r ; celles du manteau va
r iées de raies brun- foncé ou b r u n - r o u g e â l r e ; la 
gorge et le menton blancs ; la poitrine gr i sâ t re , 
s e m é e de taches circulaires no i râ t r e s à la partie 
s u p é r i e u r e , b l a n c h â t r e s à la partie i n f é r i e u r e ; 
les plumes du ventre grises, finement semées de 
points bruns, et m a r q u é e s de deux taches b ru 
nes; les tarses d'un gris plus pâle que celui du 
ventre ; les couvertures in fé r i eu res de la queue 
blanches; les cuisses d'un gris f o n c é ; l 'œil en
tou ré de deux raies brunes, qu i se r éun i s s en t 
sur les côtés du cou ; les r émiges primaires blan
ches, avec l ' ex t r émi t é grise, t a c h e t é e de b r u n ; 
les rectrices rougeâ t r e s , finement p o n c t u é e s de 
noir en dehors, de gris en dedans; l 'œil brun 
f o n c é ; l'espace nu, s i tué en a r r i è r e , jaune ; le 
bec couleur de corne pâle ; les pattes d 'un 
rouge j a u n â t r e . Cet oiseau a 80 cent, de long, 
et l m , ! 0 d'envergure; la longueur de l'aile est 
de 36 cent., celle de la queue de 22. La femelle 
est notablement plus petite : elle n'a environ 
que 66 cent, de long. 

i ï î ïs*ri ls i i l ion g é o g r a p h i q u e . — Le té t raga l l e 
de l 'Himalaya a été t rouvé dans le Caucase, sur 
les montagnes les plus élevées de l 'Arménie et 
du Kurdistan. P e u t - ê t r e v i t - i l aussi dans les 
hautes montagnes de la Perse. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans les 
publications de la Socié té scientifique de Saint-
P é t e r s b o u r g , se trouve une courte notice sur les 
m œ u r s du té t ragal le de l 'Himalaya. «Cet oiseau, 
y est-il di t , ne se tient que dans la zone des 
neiges et ne descend jamais des hauteurs. U ne 
supporte pas le sé jou r des basses régions ; des 
jeunes, que l 'on avait voulu élever dans la plaine 
de Kahetia, pé r i r en t tous dans la p r e m i è r e an
n é e . I l v i t en socié té , et court avec une t r è s -
grande rapid i té sur les rochers, surtout sur les 
saillies rocheuses. Dès q u ' i l s o u p ç o n n e un dan
ger, i l prend sa volée-, en poussant un grand c r i ; 
aussi est-il fo r t d i f f i c i l e , m ê m e aux plus adroits 
chasseurs, de l 'approcher à po r t ée de fu s i l . On 
le rencontre en bandes de six à dix individus, 
d'ordinaire en socié té des chèvres sauvages, 
dont, en hiver, i l doit manger les e x c r é m e n t s . 
En automne, i l est t r è s - g r a s , sa chair a le f ume t 
de celle de lastarne ou perdrix commune. Dans 
son estomac, on trouve des graines de diverses 

plantes alpestres, et une grande quantité di 
sable et de gravier, » 

Radde, de son cô té , n'a pu rassembler qu'un 
petit nombre d'observations sur le tétragalle de 
l 'Altaï : «De m ê m e , d i t - i l , que le bouquetin du 
Caucase est a c c o m p a g n é par un tétragalle, de 
m ê m e un de ces oiseaux vit dans l'Altaï avec le 
bouquetin de Sibér ie . Je crois que la cause de 
cette association rés ide dans la communauté de 
r é g i m e . Tous deux recherchent les endroits où 
croissent les potentilles des Alpes, des bourgeons 
desquelles ils sont t r è s - f r i ands . La réunion de ces 
animaux est assez é t r a n g e pour que les Sojotes 
et les Burjates des vallées d'Irkoutsk et d'Oka 
l'aient r e m a r q u é e . Malheureusement, je ne pus 
m"emparer d 'un de ces oiseaux. D'après les 
réc i ts des chasseurs, ils sont quelque temps en 
mouvement un peu avant et après le lever du 
soleil, puis ils restent tranquilles tout le jour. 
Par les temps de pluie, ils font entendre un cri 
p r é c é d é d'un sifflement. Ils nichent et passent 
la nu i t dans des cavités de rochers. Les œufs 
seraient b l euâ t r e s , t ache tés de noir. » 

Heureusement que Hutton et Mountaineer 
nous ont fai t conna î t r e le genre de vie du tétra
galle de l 'Himalaya. « C e bel oiseau, dit Hutton, 
se trouve dans toute la zone élevée de l'Himalaya 
occidental, jusqu'au Népaul , dans la Tartarie 
chinoise et auThibe t ; c'est probablement lamême 
espèce que Vigne observa dans le Cachemire. Il 
est bien connu de tous les montagnards; on le 
chasse activement, et on en apporte souvent au 
m a r c h é . » 

« Ces oiseaux, rapporte Mountaineer, se tien
nent exclusivement sur les montagnes couvertes 
de neige, au-dessus de la l imite des arbres; ce
pendant, en hiver, le f ro id et la neige les font 
descendre plus bas, et les obligent à entreprendre 
deux migrations annuelles. Dans le Kounavoor, 
ils sont communs toute l ' année ; dans les mon
tagnes du Gange, ils ne le sont que du mois de 
j u i n au mois d ' a o û t ; cependant, bien des chas
seurs, bien des naturalistes ont fait des ascen-
sions dans ces parages, et n'en ont vu que très-
peu, aussi je crois que beaucoup, sinon tous, 
quit tent ces rég ions pour aller nicher en Tar
tarie. Vers le commencement de septembre, oo 
les voit d abord dans les pâturages, immédia
tement au-dessous des neiges, ou, plus bas,àa 

l imi te s u p é r i e u r e des forê ts . A la première forte 
neige, ils descendent par troupes dans les en
droits non boisés de la zone des forêts, et 
restent jusqu'en mars. Ce voyage s'accoW 
probablement dans la p r emiè re nuit qui si" 
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chute de la neige ; dans ces cas, j e les ai t o u 
jours vus de t r è s - b o n n e heure en possession de 
leur demeure d 'hiver. Mais i l f au t q u ' i l ait 
neigé abondamment pour qu' i ls se d é c i d e n t à 
desecndre; dans les hivers peu r igoureux , ils 
restent sur les hauteurs. I l est probable que ceux 
qui habitent une montagne ont , pour passer 
l'hiver, un endroit où ils reviennent tous les 

ans. 
« Les té t raga l les de l 'Himalaya sont des 

oiseaux sociables ; ils se r é u n i s s e n t par bandes, 
parfois de vingt à trente individus ; d 'ordinaire , 
cependant, on n'en rencontre que de c inq à dix 
ensemble. Plusieurs bandes habi tent la m ê m e 
région de la montagne. En é t é , les quelques 
individus qui sont res tés sur le versant indien 
de l'Himalaya, se montrent par couples ; mais en 
utomne, avant l ' émig ra t ion , j e les a i t ou jour s 
rencont rés à plusieurs. Rarement ces oiseaux 
quit tent le domaine qu'i ls ont une fois cho i 
si. Quand on les effraye, ils volent de c ô t é et 
d'autre, avançant et reculant. Jamais ils ne se 
rendent dans les forê ts ou les ta i l l is ; i ls é v i t e n t 
m ê m e les endroits buissonneux, les hautes her
bes ; i l est presque inuti le d 'ajouter qu' i ls ne per
chent jamais. Quand i l fa i t beau et chaud, ils res
tent tout le jour sur des rochers, sans se mouvo i r , 
sauf le matin et le soir. Mais f a i t - i l f r o i d , tombe-
t - i l de la pluie ou du broui l la rd , ils sont vifs et 
actifs; ils courent alors de tous c ô t é s , et mangent 
pendant tout le jour . En mangeant, ils gra
vissent lentement la montagne, picotant de 
temps à autre quelque jeune pousse d 'herbe; par 
moments ils s ' a r rê ten t et d é t e r r e n t quelque r a 
cine bulbeuse, dont ils sont t r è s - f r i a n d s . Ont- i ls 
atteint le sommet, ils y demeurent quelque 
temps, puis ils s'envolent, prennent terre et 
recommencent à monter. Leur marche est peu 
gracieuse ; ils lèvent la queue, et de l o in on 
croirait voir des oies c e n d r é e s . Ils recherchent 
surtout les pâ tu rages où des troupeaux de m o u 
tons se sont reposés , probablement parce que 
l'herbe y est plus verte, plus f r a î c h e qu 'a i l leurs . 
Ils passent la nui t pe rchés sur des rochers sur
plombant des préc ip ices . 

« On entend leur voix de temps à autre pen
dant la j o u r n é e , surtout au lever du soleil et 
par les temps de brouil lard. Leur c r i commence 
par une note t ra înée longuement, et se te rmine 
par une succession de sifflements p r é c i p i t é s : i l 
est for t harmonieux. On ne l 'entend dans toute 
sa p u r e t é que quand l'oiseau est t r anqu i l l e ; s ' i l 
f u i t , i l ne fai t entendre que de l ége r s s iff le
ments interrompus. A u moment où i l s'envole, 
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i l crie avec force et p r é c i p i t a m m e n t ; i l c o n t i 
nue à le faire pendant tout le temps q u ' i l vole 
et quelques secondes encore a p r è s q u ' i l s'est posé 
à t e r re ; à ce moment , son c r i est c o m p o s é de 
quelques notes q u i semblent t é m o i g n e r la sa
t is fact ion q u ' i l a d 'avoir pu remet t re pied à 
terre. Je ne puis mieux comparer le s i f f lement 
de cet oiseau qu 'au b r u i t que f a i t une bande 
de pigeons q u i vole et va s 'abattre. 

« Le t é t r a g a l l e de l 'H imalaya n vest n i sauvage 
n i t i m i d e . S'approche-t-on de l u i ; lo rsqu 'on en 
est à une centaine de brasses envi ron , i l se met 
à marcher lentement en montan t , ou en longeant 
les flancs de la montagne. Si on ne le pou r su i t 
pas, i l ne va g u è r e l o i n ; mais si on l 'approche 
en descendant, i l s'envole a u s s i t ô t . Rarement , 
d 'ail leurs, i l descend en marchant pendant l ong 
temps ; jamais i l ne cour t , si ce n'est au momen t 
où i l va prendre son essor. Toute la bande s'en
vole en m ê m e temps, et rap idement ; elle descend 
d ' abord , puis se d é t o u r n e de c ô t é , et enf in re
monte à la hauteur de son point de d é p a r t . 
Quand le flanc d'une montagne p r é s e n t e sur une 
grande é t e n d u e la m ê m e physionomie, les t é 
tragalles traversent souvent en volant u n espace 
c o n s i d é r a b l e et s ' é l èven t haut dans les airs. Sur 
les plus basses montagnes , sur celles où ils pas
sent l 'h iver , par exemple, les t é t r a g a l l e s ne vo
lent jamais à de grandes distances et r ô d e n t 
dans u n espace t r è s - l i m i t é . 

« Ils mangent les feuil les de diverses plantes, 
de la mousse, des racines, des fleurs; mais les 
herbes forment le fond de leurs repas. Ils a i 
ment beaucoup les jeunes pousses d'orge et de 
seigle. U n champ se t rouve- t - i l non l o i n de leur 
campement , ils y viennent le soir et le m a t i n ; 
mais i ls ne descendent jamais dans les r é g i o n s 
e n t i è r e m e n t c u l t i v é e s . 

« Us sont o rd ina i rement t r è s - g r a s ; cependant 
leur chair n'est pas t r è s - b o n n e ; celle des individus 
q u i vivent à une t r è s - g r a n d e a l t i tude , a souvent 
une odeur d é s a g r é a b l e , provenant des plantes 
dont ils se nourr issent . 

« Quoique j ' a i e passé plusieurs é tés dans la 
zone des neiges, j e n 'a i jamais t r o u v é n i les 
nids, n i les œ u f s du t é t r a g a l l e de l 'H ima laya . 
Dans le Th ibe t , j ' a i souvent r e n c o n t r é des f a m i l 
les de ces oiseaux, c o m p o s é e s de jeunes et de 
v i e u x ; mais toujours ceux-ci y é t a i e n t plus n o m 
breux, et je n 'ai pu me fa i re une idée du n o m 
bre des petits de chaque c o u v é e . Les œ u f s q u i 
ont é t é recueillis par des voyageurs, ont environ 
la grosseur de ceux, du d i n d o n , avec la fo rme 
a l l ongée des œ u f s du t é t r a s urogalle. Us ont 
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d 'un b run ol ivât re clair, s emés de quelques pe
tites tacbes brun clair. » 

Les hauteurs où vivent les té t raga l les les met
tent à l 'abr i de bien des dangers auxquels sont 
exposés leurs congénè res . Us ont cependant aussi 
leurs ennemis; les rapaces de forte taille en font 
souvent leur proie. Les té t raga l les seraient sur
tout en butte, d ' après Mountaineer, aux atta
ques de l'aigle à ventre fauve (Baliaëtos fu'viven-
ter), bien que ce rapace ne soit pas t r è s - c o m m u n 
dans les hautes r ég ions . Mais un aussi grand 
oiseau que le té t ragal le de l 'Himalaya n ' é c h a p p e 
pas à sa vue p e r ç a n t e ; i l le poursuit , l ' épu i sé , et 
celui-ci ne tarde pas à pé r i r sous ses serres. 

Chasse. — L 'homme poursuit aussi ces o i 
seaux. Heureusement pour eux, tout le monde 
ne peut aller les chasser dans les lieux qu'ils ha
b i t en t ; et, d 'un autre cô té , les peuples du Sud ne 
sont que des chasseurs m é d i o c r e m e n t pass ionnés . 

C a p t i v i t é . — Les té t raga l les de l 'Himalaya, 
d ' ap rè s Mountaineer, s'habituent facilement à la 
c a p t i v i t é , et se contentent de grains; mais cet 
auteur doute qu'on puisse ainsi les conserver 
longtemps en vie; i l conseille donc de les enfer
mer dans une cage mobile, dont le fond serait à 
claire-voie; cette cage serait déposée sur une pe
louse et changée de place de temps en temps, 
pour que l'oiseau p û t toujours trouver une 
nourr i ture convenable. 

Les naturalistes anglais, qu i s'occupent avec 
ardeur de l 'acclimatation des animaux exotiques, 
p r é t e n d e n t qu 'aujourd 'hui l 'une ou l 'autre des 
espèces de té t raga l les s'est fixée dans les Alpes et 
dans les montagnes de l 'Écosse . Mais nous avons 
tout l ieu de croire que c'est prendre des e spé 
rances pour des réa l i t és . A ma connaissance, un 
seul ind iv idu de té t raga l le caspien a été a m e n é 
vivant en Angleterre , et est res té quelque temps 
au Jardin zoologique de Londres. Je ne veux pas 
dire que l'avenir ne nous réserve point l 'acclima
tation de cet oiseau; i l m é r i t e à tous éga rds 
qu'on s'en occupe s é r i e u s e m e n t , e t j enepeuxque 
souhaiter à un adorateur de Diane de rencontrer 
un jou r dans les Alpes un t é t r aga l l e au bout de 
son fus i l . 

LES PERDRIX — PERD1CES. 

Die Rothhûhncr, the Partridges. 

Caractères. — Les perdrix ont le corps épais ; 
le cou cour t ; la tôle relativement grosse ; les ai
les de longueur moyenne, obtuses, les t ro i s i ème 
et q u a t r i è m e r é m i g e s é t an t les plus longues; la 
queue assez longue, f o r m é e de douze à seize 

pennes, c o m p l è t e m e n t recouvertes par les sus 
caudales; le bec a l longé , mais fo r t ; les patte! 
moyennes, a r m é e s chez le mâle d'ergots mous
ses ou d'un tubercule corné ; le plumage abon-
dant, mais s e r r é , dont la couleur dominante au 
dos, est un gris r o u g e â t r e , t irant, chez quelques-
uns, sur le gris ardoise, tandis que la partie 
a n t é r i e u r e du cou, la poitrine et les flancs sont 
vivement co lo ré s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les perdrix 
habitent le sud de l 'Europe, l'ouest et le centre 
de l 'Asie, le nord et l'ouest de l'Afrique, Ma
dè re et les Canaries. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Comme le 
fa i t pressentir leur plumage couleur de roche, 
ces oiseaux vivent dans les montagnes, dans les 
plaines dése r t e s , et évi tent les forêts autant que 
les té t raga l les . 

LA PERDRIX GRECQUE — PERDIX GRMA. 

Das Steinhuhn, the Greek Parlridge. 

Caractères. — La perdrix grecque, qu'on a 
aussi n o m m é e bartavelle, perdrix saxatile, a le 
dos et la poitrine gris-bleu, à reflets rougeâtres; 
la gorge blanche, e n t o u r é e d'une bande noire; 
une bande noire sur le f r o n t ; une tache noireau 
menton; les plumes des flancs alternativement 
rayées de roux, de j a u n â t r e et de noir ; le ventre 
jaune-roux; les r é m i g e s d'un brun-noir, avec la 
tige b l a n c - j a u n â t r e et les barbes internes rayées 
de jaune r o u x ; les rectrices externes d'un rouge 
roux ; l 'œil b run-roux; le bec rouge-corail; les 
pattes rouge pâle . Cet oiseau a de 36 à 39 cent, 
de long, et de 52 à 55 cent, d'envergure; la lon
gueur de l 'aile est de 17 cent., celle de la queue 
de 11 . La femelle est plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Au seizième 
siècle , la perdrix grecque habitait les monta
gnes rocheuses des bords du Rhin, notamment 
aux environs de Goar. Actuellement, on ne la 
trouve plus que dans les Alpes, dans la Haute-
Autr iche, la Hau te -Bav iè re , le Tyrol, la Suisse, 
la France, l ' I t a l i e . Elle est commune en Grèce, 
en Turqu ie , en Asie Mineure, en Palestine et en 
Arabie. Dans les Indes, dans l'Indo-Chine, dans 
le sud de la Chine, elle est remplacée par « a e 

espèce t rès-vois ine , dont certains auteurs ne 
font qu'une v a r i é t é . En Afrique, elle paraît ne 
se trouver que dans les montagnes comprise5 ̂  

entre le N i l et la mer Rouge. ^ 
M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — H estas^ j 

remarquable que le m ê m e oiseau qui, da"s i 

Alpes, p r é f è r e bien é v i d e m m e n t les hauteurs 
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plaine, qui ne s'y t rouve g u è r e que sur les p â t u 
rages exposés au solei l , entre les neiges é t e r -
nelles et la l i m i t e s u p é r i e u r e des f o r ê t s , que ce 
m ê m e oiseau, dis-je, peuple les plaines, dans 
les cont rées d u sud. E n G r è c e , on le t rouve 
non-seulement sur les hautes montagnes, mais 
aussi sur les plateaux rocheux et d é s e r t s , et, 
qui plus est, sur de petites î l es , dont les som
mets les plus élevés ne sont pas à 100 m è t r e s 
au-dessus du niveau de la mer . L indermayer 
croit m ê m e que cette pe rd r ix ne s ' é lève jamais 
sur la cime des montagnes ; qu'elle se l i en t de 
préférence dans la zone moyenne. I l semble v o u 
loir rectifier l'assertion de von der Mun ie , qu i 
dit que dans les hivers les plus r igoureux , on 
l 'aperçoi t encore au mi l i eu des neiges, dans les 
montagnes de la R o u m é l i e . Sur le S ina ï , nous 
l'avons observée, — ou du moins l ' e spèce q u i la 
remplace en Asie, — à une hauteur de 2,000 m è 
tres au-dessus du niveau de la mer . Moun ta i 
neer dit qu'aux Indes, l ' espèce se t rouve sur
tout dans les hautes r é g i o n s i n h a b i t é e s . E n 
Suisse, d 'après Tschud i , elle f r é q u e n t e les 
flancs des montagnes exposés au so l e i l , et v i t 
parmi les buissons de roses des Alpes et les 
arbres rabougris, sous les parois rocheuses, dans 
les ravins, au mi l i eu des rocail les; ce n'est 
qu'en hiver, qu'elle descendrait vers la plaine, 
souvent jusqu'au voisinage des villages. Cela 
concorde parfaitement avec les observations 
faites par Mountaineer dans l 'Himalaya ; là 
aussi, ces perdrix, à la fin de septembre, a r r i 
vent en bandes nombreuses dans les endroits 
cultivés, près des villages de la plaine. 

Comme toutes ses congénè re s , la perdr ix grec
que se distingue par sa v ivac i té , son ag i l i t é , sa 
prudence, son courage, son humeur batailleuse, 
la facilité avec laquelle elle s'apprivoise. El le 
court avec une rapidi té surprenante sur le sol, 
qu ' i l soit uni ou non, couvert d'herbes ou de 
rocailles; elle grimpe avec agi l i té sur les r o 
chers ; elle se p r o m è n e sur des surfaces, où l 'on 
a peine à comprendre qu'elle puisse se ten i r en 
équi l ibre . Son vol est léger , rapide, silencieux ; 
cependant elle ne f ranchi t que rarement u n 
grand espace d'une seule traite et ne tarde pas 
à prendre terre ; elle semble se fier plus à 
ses pattes qu 'à ses forts muscles pectoraux. A 
moins d'y ê t re contrainte, elle ne prend pas son 
vol dans la direction des grands arbres et évi te 
la forê t ; cependant, en cas de danger, elle se 
cache dans le feuillage des sapins. 

Sa vue est e x t r ê m e m e n t p e r ç a n t e . Son i n t e l l i 
gence est bien d é v e l o p p é e ; i l suf f i t d'observer 

cet oiseau, pour s'en convaincre . De tous les 
ga l l i nacé s des montagnes, elle est le plus p ru 
dent, le plus v i g i l a n t ; elle f a i t a t t en t ion à tou t 
ce qu i se passe au tour d ' e l le ; elle sait d i s t inguer 
le chasseur d u berger inoffens i f , et sait é c h a p 
per aux modes de poursuite les plus va r i é s ; en 
u n mot , elle t é m o i g n e en t o u t d'une prudence 
e x t r ê m e ; mais elle sait aussi se p l ier rap ide
ment aux circonstances, et i l l u i f au t t r è s - p e u 
de temps pour s 'apprivoiser. 

Sa voix ressemble au gloussement de la poule 
domestique. Son c r i d 'appel est retentissant 
et semble expr imer gigigich ou chatzibiz; en 
s'envolant, elle fa i t entendre un s i f f l emen t que 
l 'on pourra i t à peu p r è s rendre par pitschii, pits-
chii. L à où ces oiseaux sont communs , on se c ro i 
ra i t t r a n s p o r t é , à l ' é p o q u e des amours , dans une 
basse-cour, comme le d i t von der M ù h l e , tan t les 
cris de ces oiseaux retentissent de tous c ô t é s . 

La perdr ix grecque se n o u r r i t de substances 
végé ta l e s et de petits an imaux . Dans les hautes 
montagnes, elle mange les bourgeons des rho
dodendrons et des autres plantes alpines, des 
baies, des feui l les , des graines, des a r a i g n é e s , des 
insectes, des larves; dans la plaine, elle parcour t 
les champs et d é v o r e les jeunes pousses des 
c é r é a l e s , dont elle f a i t en certaines saisons sa 
nour r i tu re exclusive ; en hiver , elle mange des 
baies de g e n é v r i e r , et quelquefois m ê m e des a i 
guilles de sapin. 

Les perdr ix grecques se r é u n i s s e n t à la fin de 
l ' au tomne en bandes nombreuses : aux Indes, 
d ' a p r è s Mountaineer , ce serait par centaines. A u 
pr in temps , ces bandes se s é p a r e n t , et chaque 
couple choisi t une place pour se r eprodu i re . Le 
m â l e d é f e n d cet emplacement avec le plus g rand 
courage; i l combat tout in t rus avec une v é r i t a b l e 
rage, m ê m e lorsque la femel le est en t r a i n de 
couver. D ' a p r è s L inde rmaye r , la pe rd r ix grecque 
pond en Grèce au m i l i e u de f é v r i e r ; au dire des 
naturalistes suisses, elle ne pond dans les Alpes 
q u ' à la fin de m a i , au commencement de j u i n et 
m ê m e en j u i l l e t . Son n i d est une s imple d é 
pression, é t ab l i e sous quelque sapin na in , sous 
un buisson, sous une pierre, et t a p i s s é e de q u e l 
ques br ins d'herbe et de mousse. L a femel le d is
pose son n i d avec b ien plus de soin sur les m o n 
tagnes que dans la plaine, et sur tout dans le sud, 
où elle se contente souvent de creuser u n peu 
le sable. Chaque c o u v é e est de douze à quinze 
œ u f s , d 'un j a u n â t r e p â l e , s e m é s de points et de 
taches t rès - f ines d 'un b r u n â t r e c la i r . La femel le 
couve environ d i x - h u i t jours , puis, en compa
gnie de son m â l e , elle condu i t ses petits à la 
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p â t u r e . « Lesjeunes, di t Tschudi, savent parfai
tement se cacher, et ils disparaissent avant 
qu'on ait eu le temps de bien les apercevoir. 
Vient on à surprendre une famil le , tous ses 
membres se sépa ren t , courent de côté et d'au
tre, sans presque se servir de leurs ailes, et en 
poussant des cris d'angoisse : pitschii, pitschii. 
A u bout d'un instant, ils ont disparu dans les 
pierres et les buissons, sans qu'on puisse les dé 
couvrir. Mais si le chasseur a de la patience, si 
avec un appeau i l sait imi ter la femelle, b ien tô t 
toute la compagnie se r éun i t . » 

Chasse. — En Grèce où, comme partout, cette 
perdrix est un gibier fo r t e s t i m é , on la chasse dès 
le mois de j u i n ; mais, d 'après Powys, cette chasse 
p résen te des d i f f i cu l t é s ; les perdreaux é p o u 
vantés se dispersent de tous les côtés , sans 
s ' inquié te r les uns des autres ; chacun ne 
songe qu ' à se caches le mieux et le plus vite pos
sible. U n d'eux a - t - i l t rouvé un« bonne cachette, 
une haie, par exemple, i l s'y tapit et n'en part 
plus facilement. N é a n m o i n s , ces oiseaux sont 
si nombreux, que leur chasse est le plus souvent 
t r è s - f r u c t u e u s e . 

C a p t i v i t é . — La perdrix grecque est facile à ap
privoiser ; c'est ce que savent les Grecs aussi bien 
que les Suisses, les Indiens comme les Persans. 
On trouve t r è s - souven t des perdrix grecques en 
cage. «Il est surprenant, di t Schinz, que ces o i 
seaux, si sauvages en l iber té , s'apprivoisent aussi 
facilement. A u bout de quelques jours, ils man
gent dans la main de leur m a î t r e , se laissent ca
resser, mais mordent vigoureusement quand on 
veut les prendre. Ce sont des oiseaux gais et in
té ressants , q u ' i l faut bien se garder de laisser 
c j u r i r l ibrement , car ils s'envolent, et, bien que 
ne redoutant plus l 'homme, ils le fuient le plus 
qu'ils peuvent. Ces perdrix sont t r è s - q u e r e l 
leuses vis-à-vis des autres volatiles ; elles se bat
tent surtout avec les poules .» Les m â l e s combat
tent non-seulement avec les autres oiseaux, mais 
encore entre eux, et cela j u s q u ' à la mor t . Les an
ciens connaissaient dé jà cette par t i cu la r i t é ; ils 
tenaient en capt ivi té des perdrix grecques pour 
les faire battre en public. A u j o u r d ' h u i encore, i l 
en est ainsi aux Indes et en Chine. 

On assure qu'aux Indes, on apprivoise parfai 
tement les perdrix grecques et qu'elles devien
nent de vér i tables animaux domestiques, ce 
qui se trouve en contradiction avec le passage 
de Schinz que nous venons de rapporter. Elles 
courent l ibrement autour de la maison, et sui
vent leur m a î t r e dans les cours et les jardins. 
Quelques-unes deviennent si fami l iè res , qu'elles 

se permettent toutes sortes d'agaceries envers les 
é t r a n g e r s et les domestiques, dont elles parais
sent r econna î t r e la position subordonnée . Sur les 
côtes de Vessa et d'Elata, Murhard en a vu a 

l 'é tat de vér i tables animaux domestiques: on les 
élevait en capt ivi té , et elles étaient conduites au 
pâ tu rage par des gardeurs spéciaux. En Grèce 
on leur attribue le pouvoir de conjurer les ma
léfices, aussi y en a- t - i l beaucoup en captivité 
Mais là, on ne leur donne aucune liberté •on 
les enferme dans des cages coniques en osier 
tellement é t roi tes qu'elles peuvent à peine s'y 
retourner. Elles vivent néanmoins de la sorte 
pendant plusieurs années . 

LA PERDRIX ROUGE — PERDIX ItUBIiA. 

Das Rothshuhn, the red-legged Partridge 

Caractères. — Dans le sud-ouest de l'Europe, 
le genre perdrix est r ep résen té par la perdrix 
rouge (fig. 88). Ce bel oiseau diffère surtout de 
l 'espèce p r é c é d e n t e par son plumage d'un rouge 
plus vif , et par son collier plus large, se conti
nuant i n f é r i e u r e m e n t en une série de taches. 
La teinte rouge-gris de la partie supérieure du 
corps est principalement prononcée à l'occiput 
et à la nuque, où elle devient presque rouge-roux, 
le sommet de la tè te est gris ; la poitrine elle 
haut du ventre sont d'un gris cendré brunâtre; 
le bas-ventre et les tectrices inférieures delà 
queue sont jaune sale; les plumes des flancs, 
d'un g r i s - c e n d r é clair, sont coupées par des 
raies transversales d 'un blanc roux, d'un brun 
châ t a in , l imi tées par des lisérés noir foncé. Une 
bande blanche part du f ront et se prolonge sur 
la rég ion sourc i l i è re . La gorge, entourée parle 
collier qui la dé l imi te nettement, est d'un blanc 
net et br i l lant . L 'œi l est b run clair, entouré d'un 
cercle rouge-vermillon ; le bec est rouge-de-sang; 
les pattes sont rouge-carmin pâle. Cet oiseau 
a 39 cent, de long et 55 cent, d'envergure ; la 
longueur de l'aile est de t 6 cent., celle de la 
queue de 12. La femelle est plus petite que le 
mâ le ; la partie pos té r ieure de ses tarses est 
d é p o u r v u e du tubercule corné qui , chez le 
m â l e , t ient l ieu d'ergot. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l n y a pas 

longtemps que l 'on a pu établir avec certitude 
les l imites de l'aire de dispersion de la perdra 
rouge. Elle n'habite que le sud-ouest de l'Europe 
et une partie de l 'Af r ique . Commune^ dans le 

m i d i de la France, en Espagne, en Portugal eten 
Barbarie, elle est rare à Malte. On ne la trouve 
pas à l'est de ces con t r ée s . I l y a une centam 
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d 'années qu'on l'a a c c l i m a t é e en Angle te r re , 
où elle est actuellement assez nombreuse dans 
les c o m t é s de l'est. 

SI tours, hab i tudes e t r é g i m e . — Dans m o n 
voyage en Espagne, j ' a i fa i t de f r é q u e n t e s obser
vations sur cet oiseau, par cette raison que je ne 
connaissais encore aucune descr ipt ion d é t a i l l é e 
de son genre de vie. Vers cette é p o q u e , m o n 
frère en publia une, et, pour ma in ten i r son 
droit de p r io r i t é , je vais la reprodui re , en a jou 
tant quelques passages de l 'excellente é t u d e de 
A. de Homeyer, sur le m ê m e sujet . 

« La perdrix rouge habite les montagnes, sur
tout les parties cult ivées. En Espagne, on la trouve 
dans toutes les chaînes de montagnes (sauf peut-
être celles qui longent la cô te septentrionale), et 
j u squ ' à 2,000 mètres au-dessus d u niveau de la 
mer. Elle évite les grandes f o r ê t s ; par contre, 
elle s 'établit volontiers dans les parcs, dans les 
bois clair-semés, où la végé t a t i on est sur tout re
présen tée par de hautes b r u y è r e s , des c h ê n e s 
verts, des buissons de thym et de r o m a r i n . » A u x 
Baléares, Homeyer la trouva sur tout dans les 
champs d'avoine, sur le flanc des montagnes, 
dans les ravins rocai l leux, couverts de buissons 
de cistes roses et de lentisques, au m i l i e u m ê m e 
des rochers, dans l ' in tér ieur des î les , aussi b ien 
que sur la côte . C'est un oiseau s é d e n t a i r e , vivant 
toujours sur un domaine d'assez peu d ' é t e n d u e , 
et t rès-près de ses semblables. Schinz cro i t que 
IJS habitudes de la perdrix rouge d i f f è r e n t no
tablement de celles de la perdr ix grecque. El le 
serait moins sociable, ne vivrait pas en bandes, 
et, chez elle, l 'union des sexes serait moins i n 
t ime ; elle s'apprivoiserait faci lement . Je ne con
nais pas les sources où cet auteur a p u i s é , mais 
je crois pouvoir avancer que ces assertions ne 
sont pas fondées. 

« Dans ses mouvements, continue m o n f r è r e , 
la perdrix rouge ressemble beaucoup à la starne 
ou perdrix grise; elle est cependant plus gra
cieuse, plus é l é g a n t e . Sa course est rapide et a i 
s é e ; elle court facilement au m i l i e u des pierres 
et des rocailles, gr impe t r è s - a d r o i t e m e n t sur les 
rochers, et se sert rarement de ses ailes. Son 
vol est beaucoup plus rapide et plus silencieux 
que celui de la starne grise. El le se lève douce
ment, monte vite à une certaine hauteur , à 
l'aide de quelques coups d'aile p r é c i p i t é s et 
diffici les à distinguer. Souvent elle plane long 
temps sans p a r a î t r e agiter ses ailes; souvent elle 
se préc ip i te du haut d'un rocher, à la f a ç o n d 'un 
oiseau de proie. Elle n'aime pas à voler l o i n , et 
préfère c o u r i r . » 

Homeyer d i t aussi que , dans ses m œ u r s , elle 
rappelle beaucoup la starne gr ise : « comme elle, 
elle pa î t , elle cour t , elle se rase devant u n chien 
ou devant un h o m m e ; elle le fa i t quelquefois 
dans la j o u r n é e pour se cacher ou se reposer; 
c'est le soir sur tout qu 'el le est e x c i t é e . Une fois 
qu'el le est sur ses pat tes , elle se laisse chasser 
longtemps sans s'envoler. Est-elle lasse d ' ê t r e 
poursuivie , au l ieu de s'envoler hors de p o r t é e , 
comme le fa i t la starne grise, elle se rase et 
laisse le chasseur l 'approcher . » 

Cette perdr ix perche vo lon t i e r s ; là où les 
arbres sont abondants, elle le fa i t r é g u l i è r e m e n t , 
pour mieux inspecter le pays. Homeyer note !e 
c r i du m â l e : sc/rick, schéma; je crois q u on est 
plus p r è s de la r é a l i t é en le d é c r i v a n t comme 
un son rauque : tack tackerack ou kerekekek. Je 
suis cependant o b l i g é de r e c o n n a î t r e que cet au
teur a raison, quand i l d i t que ce c r i est pousse 
de la m ê m e f a ç o n que celui de la starne ou per
dr ix grise, et que l ' i n tona t ion en est moins per
ç a n t e , moins cr iarde, mais s iff lante et plus ar
rondie. Comme signal d'avertissement, le m â l e 
et la femel le c r ien t doucement : reb, reb; en s ' é -
levant, ils lancent un c r i assez retentissant : 
scherb. 

« Presque toute l ' a n n é e , les perdr ix rouges v i 
vent en troupes de d ix à v ing t ind iv idus , f o r 
m é e s de la r é u n i o n de plusieurs fami l les . D 'o r 
dinaire, chacune de ces troupes erre dans les 
l imites d 'un m ê m e canton. Comme ces oiseaux 
ont peu besoin d'eau, ils n 'on t pas d'heures r é 
gu l i è res pour s'abreuver. L ' a c t i v i t é des perdr ix 
rouges s 'évei l le quand les p r e m i è r e s lueurs de 
l 'aurore paraissent à l ' ho r i zon , et dure jusqu ' a 
près le lever d u so le i l ; à ce dernier momen t , on 
n 'entend plus que rarement le c r i d u m â l e . 
Pendant le m i l i e u de la j o u r n é e , ces oiseaux 
sont t r è s - s i l e n c i e u x ; ils sont p l o n g é s dans u n 
demi - sommei l , c a c h é s dans les herbes ou les 
buissons. Vers le coucher d u s o l e i l , ils s 'ani
ment de nouveau, et j u s q u ' à la n u i t , on les vo i t 
c o u r i r , se jouan t p l u t ô t que cherchant leur 
n o u r r i t u r e . 

« Mais la saison des amours vient changer ces 
allures. Dès le mois de f é v r i e r , les bandes se s é 
parent par couples; les Espagnols croient que 
cela a l i eu le j o u r de la Sa in t -An to ine . 

Al dia de san Anton 
Cada perdiz con su pevdicon. 

L'époque des amours varie suivant les pro
vinces. Dans le sud de l 'Espagne, elle commence 
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dans les premiers jours de mars; dans le centre 
et dans les montagnes, à la fin de ce mois ou au 
commencement d 'avri l . A ce moment, les mâles 
se l ivrent des combats a c h a r n é s . Quand les fe
melles se mettent à couver, les mâles les aban
donnent, et ils s'en vont, errants par la cam
pagne, en quê te de nouvelles amours. 

« Le n id de la perdrix rouge se trouve dans un 
champ, un vignoble, sous un buisson de thym. 
ou de romar in . I I consiste en une simple dé 
pression c reusée dans le sol. La ponte est de 
douze à seize œ u f s . Ceux-ci sont plus arrondis 
que ceux de la starne grise; leur coquille est 
solide, bri l lante, bien que les pores en soient 
visibles; ils sont d'un jaune-roux clair, semés 
de points et de taches t r è s - n o m b r e u x , de cou
leur brune. Dès que les jeunes sont éc los , ils se 
mettent à courir sous l 'œil vigilant de leur 
m è r e . En cas de danger ils se comportent 
comme les perdreaux de la starne grise. Us ap
prennent b i en tô t à voleter; à trois semaines, ils 
sont lestes et agiles. En quatre ou c inq semaines, 
ils sont devenus grands. Ils se nourrissent d'abord 
d'insectes, de larves, de vers, de petites graines; 
plus tard, comme leurs parents, ils ne mangent 
plus que des grains, des feuilles et des f ru i t s , qu i 
paraissent leur tenir l ieu de boisson. 

Chasse. — En Espagne, on chasse beaucoup 
la perdrix rouge. Les perdreaux, dès qu'ils ont 
atteint la grosseur d'une caille, sont r ega rdés 
comme un bon gibier. On les chasse au chien 
d ' a r r ê t . En automne, mais surtout dans la sai
son des amours, on se sert avantageusement 
d'un appelant. Cette chasse est t r è s s ingul ière et 
une des plus attrayantes que je connaisse. 

a Le chasseur se munit d'un oiseau, le réclama, 
qui l u i servira d'appelant ; i l le fient dans une 
petite cage, et, ar r ivé sur le l ieu où il,pense t rou
ver des perdrix rouges, i l élève avec des pierres 
un mur d'environ un m è t r e de haut, de r r i è r e 
lequel i l se cache. Dix ou quinze pas plus lo in , 
sur une petite é m i n e n c e , i l dispose sa cage, en
lève l 'étoffe qu i l 'enveloppait, et la recouvre de 
quelques branches. Si l'appelant est bon, i l se 
met auss i tô t à crier plusieurs fois tack tack, puis 
i l fai t entendre son vér i tab le cr i d'appel tackte-
rack. A u bout de quelques minutes, une perdrix 
rouge a p p a r a î t . A u commencement de la saison 
des amours, on emploie des mâles comme ap
pelants; à leurs cris arrivent des mâles et des 
femelles, souvent des couples. Les perdrix cher
chent leur compagne, l u i r é p o n d e n t , se décou
vrent et deviennent faciles à t i rer . Cette chasse 
dure environ une quinzaine de jours . Lorsque les 

femelles ont pondu et qu'elles couvent, le chas-
seur prend une femelle comme appelant, et pro
cède de la m ê m e f açon . 11 n'arrive alors à l'appel 
que des mâ le s inf idèles , des célibataires- i l s 

viennent les ailes pendantes, les plumes de la 
nuque et de la tête hér i ssées ; ils se mettent à 
danser en l 'honneur de la femelle qu'ils enten
dent, sans la voir, et à ce moment, ils tombent 
f rappés mortellement. Après ce premier mâle 
t ué , le chasseur attend, et s'il s'en trouve un se
cond dans un rayon d'un quart de lieue, il peut 
ê t re sûr de le voir appa ra î t r e ; parfois deux 
trois m â l e s arrivent en m ê m e temps, se battent 
violemment, et sont f r appés du même coup. Si 
aucune perdrix ne r épond plus à l'appelant, le 
chasseur quitte son a f fû t , s'approche doucement 
de la cage, l'enveloppe, ramasse son gibier et va 
chercher une autre place. I l doit bien éviter de 
se montrer ap rè s q u ' i l a t i r é , et de relever sa vic
time ; i l pourrai t ainsi effrayer son appelant et 
le rendre impropre à tout service, peut-être 
pour toujours . 

« Grâce à ce mode de chasse, on voit partout 
en Espagne des perdrix rouges apprivoisées. 
Dans certaines local i tés , i l n'y a pas de maison 
où l 'on ne trouve une perdiz, et certains chas
seurs en possèden t un grand nombre, qu'ils 
tiennent dans diverses cages, selon les sexes, Un 
bon appelant se paye j u s q u ' à 500, 550 francs de 
notre monnaie. I l constitue souvent toute la ri
chesse de son m a î t r e , car i l arrive qu'avec un 
bon réclama, un seul chasseur peut tuer de 
soixante à quatre-vingt paires de perdrix. Cette 
chasse est p r o h i b é e , i l est vrai ; mais cette loi, 
faite pour m o d é r e r sa rage de destruction,est, 
comme bien d'autres, lettre morte pour l'Espagnol. 

« U est assez singulier qu'au gros de l'été on 
puisse prendre avec la main des oiseaux aussivife , 
et aussi agiles que les perdrix rouges. Un chas
seur de ma connaissance est passé maître dans 
cet art. Vers m i d i , i l s'approche d'une compa
gnie q u ' i l a reconnue, la chasse, observe où elle 
s'est envo lée , court dans cette direction, lesfa>' 
part i r de nouveau, et continue ainsi jusquàce 
que ces oiseaux, épu i sés , courent, se rasent et 
se laissent prendre. U l u i suffit généralement de 
les faire lever trois ou quatre fois. » 

C a p t i v i t é . — « Les perdrix rouges destinées* 
servir à la chasse, sont gardées toute l'aDnée 

dans les m ê m e s petites cages qui servent à les 
sortir , et on ne leur prodigue pas de gran 
soins. Aussi ont-elles, pour la plupart, un aspec 
m i s é r a b l e . Et cependant elles résistent plu

sieurs a n n é e s à ce genre de vie. 
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Fig. 89. La Starne ou Perdrix grise (p. 355). 

A c c l i m a t a t i o n . — On n'a malheureusement 
pas accordé , en Allemagne, aux perdr ix rouges, 
toute l'attention qu'elles m é r i t e n t . Les e x p é r i e n 
ces faites en Angleterre ont surabondamment 
prouvé combien i l é tai t facile d 'acclimater ce bel 
oiseau. On sait que ses œ u f s , s'ils sont bien em
ballés, supportent parfai tement le voyage, du m i d i 
de la France dans nos c o n t r é e s ; que, d 'un autre 
côté, ces perdrix se reproduisent en cage. Plu
sieurs fois, i l est vra i , on a mis en l i be r t é chez 
nous d é j e u n e s perdrix rouges, mais on s'est laissé 
décourager par les premiers i n s u c c è s . Les quel
ques individus sur lesquels on avait ainsi o p é 
ré disparurent en quelques jours ; ils n'avaient 
pu trouver, sur le sol é t r a n g e r , de l ieux à leur 
convenance, ou avaient é té t ué s . Mais ces essais 
ne sont nullement probants, et j ' e s p è r e qu 'on 
les reprendra sur une plus grande é c h e l l e . A 
l 'appui de mes e s p é r a n c e s , j e d i ra i que les per
drix rouges vivent en t r è s -bonne harmonie avec 
l e s

s starnes grises; qu'elles habi tent les endroits 
qu ' év i t en t ces d e r n i è r e s , des endroits par con-

BREHM. 

s é q u e n t qu i ne sont pas giboyeux et qu i le de
viendraient de cette f a ç o n . I l f audra i t fa i re ve
n i r des œ u f s du m i d i de la France et les placer 
dans des nids de starnes grises en t r a i n de 
couver, de f a ç o n à ce que lesjeunes perdreaux 
soient, dès les premiers j ou r s de leur existence, 
inst rui ts dans le genre de vie qu ' i l s auront à 
mener. Ces oiseaux ne tarderaient pas à se c h o i 
sir des l ieux convenables et à se m u l t i p l i e r r a 
p idement . 

LA PERDRIX DES ROCHES — PERD1X PETROSA. 

Das Klippenhuhn, the Rock-Partridge. 

Caractères. — La perdrix des roches, qu'on a 
aussi n o m m é e perdrix Gambra, est la t r o i s i è m e 
e spèce e u r o p é e n n e d u genre. El le est sur tout 
c a r a c t é r i s é e par son col l ier b r u n c h â t a i n , s e m é 
de points blancs. E l le a le f r o n t et la t ê t e gr is -
c e n d r é clair , le m i l i e u de la t ê t e , la nuque, la 
partie p o s t é r i e u r e du cou b r u n - c h â t a i n ; le dos 
gr is-roux; les ailes t i r an t sur le b l e u â t r e ; la gorge 
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et une ligne sourc i l iè re b l anchâ t r e s ; le ventre 
b l e u â t r e ; la poitrine et les flancs comme chez 
la perdrix grecque ; quelques plumes du dos en
tourées d 'un l iséré gris-roux. Pour la taille, la 
perdrix des roches est un peu i n f é r i e u r e à la 
perdrix grecque; elle égale à peu près la perdrix 
rouge. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La perdr ix 
des roches habite la Sardaigne, la Corse et la 
G r è c e ; on en rencontre quelques-unes dans le 
m i d i de la France ; elle est commune dans le 
nord-ouest de l 'Af r ique . Autrefois , on la con
fondait souvent avec ses c o n g é n è r e s ; on avait 
m ê m e c o m p l è t e m e n t n ié sa p résence en Eu
rope. De nouvelles recherches nous l 'ont mieux 
fai t conna î t r e . Elle est t r è s - c o m m u n e en Sar
daigne, d ' après Salvadori; en Grèce , d 'après les 
observations concordantes de von der Mùhle et 
de Lindermayer , elle se trouve dans les monta
gnes les plus mér id iona l e s , et seulement encore 
sur les cimes les plus é levées . Dans l 'île de 
Malte, selon Sperling, i l en arrive, chaque a n n é e , 
un grand nombre d 'Af r ique . Elle manque com
p l è t e m e n t en Espagne, ma lg ré l'assertion de p lu 
sieurs auteurs. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Contraire
ment à ce qu'ont avancé von der Munie et L i n 
dermayer, Salvadori d i t que cet oiseau ne mér i t e 
pas son nom spéci f ique , car i l p r é f è r e la plaine et 
les coteaux aux montagnes, et ne se trouve pas 
sur celles qu i sont e s c a r p é e s et rav inées ; « par 
contre, on peut ê t re sûr de le rencontrer sur 
les collines en tou rées de champs de céréa les , et 
où poussent des buissons de cistes roses et d'au
tres arbrisseaux. » Tris tam dit aussi que dans 
le nord-ouest de l 'Afr ique , la perdrix des ro 
ches se tient dans les plaines, dans celles no
tamment où i l n y a de l'eau que trois mois 
dans l ' année . D'un autre cô té , Bolle assure 
qu'aux Canaries cette perdrix habite aussi bien 
les cimes arides des montagnes que les bas-
fonds, les vallées, notamment celles qu i sont 
au pied du Teyde. 

«Qua t re des îles Canaries, d i t cet excellent au
teur, sont hab i tées par cet oiseau, depuis la 
cô te , depuis les val lées les plus chaudes jusqu'au 
sommet des montagnes; mais, dans aucune, i l 
n'y en a autant qu ' à Grame, où i l est un fléau, 
au dire des habitants ; fléau t rès supportable, i l 
est vrai. A Canarie, i l y en a beaucoup aussi. 
Ces perdrix ne sont pas rares à l'île d'Isleta ; 
mais la plupart habitent, dans l ' in té r ieur de l ' î le, 
la grande caldera de Tirajana ; là, caché de r r i è r e 
un mur de pierre, on peut t irer autant de ces 

oiseaux qu'on le dés i re . Ce sont de vives et 
charmantes c réa tu re s , de véritables oiseaux des 
rochers ; ils sont d'autant plus nombreux dans 
une locali té que celle-ci est plus sauvage et pluS 

montagneuse. » Plus lo in , Bolle émet l'opinion 
que les perdrix des roches ne sont pas propresaux 
Canaries, mais qu'elles y ont été introduites. «Le 
goû t pour la chasse des anciens comtes de 
Gomera semble avoir été le premier motif de 
leur acclimatation ; d 'après le Père Galindo, ce 
f u t Sancho de Herrera qui , dans la seconde 
moit ié du qu inz ième siècle, importa des perdrix 
des roches de Barbarie à Gomera ; elles s'y mul
t ip l i è ren t t r è s - r a p i d e m e n t , devinrent une véri
table ca l ami t é , et plus d'une fois l'autorité ecclé
siastique dut recourir contre elles à ses armes 
spirituelles, et, par ses exorcismes, les reléguer 
dans les déser t s des montagnes. » 

Par ses m œ u r s et ses habitudes, la perdrix des 
roches a beaucoup de rapports avec ses congé
nè re s . Elle est aussi vive qu'elles; elle n'aime pas 
à voler. Son vol est bruyant et s'exécute pres
que en ligne droite. Elle n'est nullement crain
tive. Son cr i d'appel est très-singulier, on peut 
le reproduire avec plus ou moins d'exactitude, 
par la syllabe kaï r épé t ée plusieurs fois, lente
ment, en t r a înan t sur Vï. Dans la première moi
tié de févr ier , Salvadori trouva des mâles et des 
femelles accoup lées . Bolle dit que les œufs sont 
au nombre de quinze à vingt par couvée, et que 
l ' incubation dure vingt-deux jours. Après la 
saison des amours, les perdrix des roches vivent 
en sociétés , mais sans ê t r e très-unies les unes 
aux autres. Quand on les chasse, chacune s'en
vole de son côté , et, plus tard, elles s'inquiètent 
peu de se retrouver. 

LES STARNES — STAMA. 

Lie Feldhùhner, the Field-Partridges. 

Caractères. — Les starnes ou perdrix grisa 
di f fèrent des perdrix proprement dites ou per
drix rouges, non-seulement par la couleur do 
plumage, mais aussi par d'autres attributs. Les 
écail les qui r evê t en t leurs tarses sont disposées 
sur deux r a n g é e s , à la face antérieure aussi bien 
qu ' à la face p o s t é r i e u r e ; ces mêmes tarses, chez 
les mâles aussi bien que chez les femelles, son 
d é p o u r v u s du tubercule qui tient lieu d'erg0 > 
leurs ailes n'ont pas la m ê m e conformation) es 
t ro i s i ème , q u a t r i è m e et c inquième réuîige"jf 
les plus longues ; leur queue est formée de ^ 
18 rectrices; et leur plumage, quoique les te"1 
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les en soient harmonieuses, est cependant moins 
beau que celui des perdr ix à plumage rouge. 

LA STARNE OU PERDRIX GRISE — STARNA C1NEREA 

Bas Rebhuhn, the common Partridge. 

Caractères. — La slarne grise, perdrix grise, 
perdrix commune des auteurs, a sur le f r o n t une 
large bande qui s 'é tend au-dessus et en a r r i è r e de 
l'œil ; les côtés de la t ê t e , la gorge d 'un rouge-
roux clair ; le dessus de la t ê te b r u n , r a y é l o n g i t u -
dinalement de j a u n â t r e ; le dos gr is , m a r q u é de 
raies transversales rouge-roux, de petites lignes 
en zigzag noires, et de lignes claires le long des 
tiges des plumes; une large bande gris c e n d r é , 
moi rée de noir sur la poi t r ine , se prolongeant 
sur les côtés du ventre, où elle est e n t r e c o u p é e 
de raies transversales rouge-roux, b o r d é e s de 
blanc; le ventre blanc, m a r q u é d'une grande 
tache brun-châ ta in , en forme de fer à cheval ; les 
plumes de la queue d'un rouge roux , les m é d i a 
nes ainsi que celles du croupion r a y é e s transver
salement debrun rouxet de b r u n rouge ; les r é m i 
ges primaires d'un brun-noi r mat , t a c h e t é e s et 
rayées transversalement de roux j a u n â t r e ; l 'œi l 
b run , en touré d'un cercle nu é t ro i t et rouge ; une 
bande de m ê m e couleur partant de l 'œi l et se 
dirigeant en a r r i è r e ; le bec g r i s - b l e u â t r e ; les 
pattes d'un gris-blanc rougeâ t r e ou b r u n â t r e . 
La starne grise a 33 cent, de long et 55 cent. 
d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 16 cent . , 
celle de la queue de 8. 

La femelle est plus petite que le m â l e ; la tache 
du ventre est chez elle moins nette et moins 
grande, et le dos est f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a starne 
grise est originaire de l 'Europe et d'une partie 
de l'Asie centrale. On la rencontre d i s s é m i n é e 
çà et là dans le sud, et elle n'a é t é in t rodu i t e 
que r é c e m m e n t dans le n o r d . El le habite la 
Grande-Bretagne, la France, la Belgique, la 
Hollande, le Danemark, l 'A l l emagne , la H o n 
grie, la Turquie , une partie de la G r è c e , le nord 
de l ' I tal ie, les Asturies, le L é o n , la haute Cata-

5 logne, quelques locali tés de l 'Aragon ; elle est 

; commune dans le sud et le centre de la Russie, 
en Cr imée , en Asie Mineure ; dans la Taur ide , 
elle est r e m p l a c é e par une espèce t r è s - v o i s i n e , 

\ p e u t - ê t r e m ê m e par une simple v a r i é t é . 
M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L a starne grise 

préfère toujours la plaine aux montagnes ; dans 
les basses rég ions de la Suisse, par exemple, on 
la trouve partout. Dans les montagnes, elle s ' é 
lève j u s q u ' à 1,000 m è t r e s au-dessus d u niveau 

de la mer . « Des endroi ts comme le H i m -
melberg , dans le canton d 'Appenzel l , le Kama , 
où l 'on rencontre encore la pe rd r ix grise à 
4,000 pieds au-dessus d u niveau de la mer , sont 
à c o n s i d é r e r c o m m e d e s e x c e p t i o n s , » d i t T s c h u d i . 
Pour ê t r e convenablement, l ' e spèce demande des 
endroits cu l t i vé s et va r i é s ; elle s ' é t ab l i t dans les 
champs, mais elle a besoin de buissons pour 
se cacher ; elle se t rouve donc sur tout dans les 
loca l i t és q u i o f f ren t un peti t bois , une col l ine 
couverte de buissons, ou tou t au moins des haies 
touf fues . El le évi te les grandes f o r ê l s , mais-elle 
en habite la l i s i è re . Les l ieux humides , m a 
r é c a g e u x , où se t rouvent quelques bosquets 
d'arbres ou d'arbustes, de petits î l o t s , ne l u i sont 
pas inhospi ta l iers . E n France on a r e m a r q u é 
r é c e m m e n t que des starnes grises manifes ta ient 
une notable p r é f é r e n c e pour les mara is ; que les 
individus q u i adoptaient cet habi ta t se d is t in
guaient par leur ta i l le plus pet i te , et par leur 
queue f o r m é e de seize rectrices seulement ; 
aussi a- t -on vou lu en fa i re une e s p è c e pa r t i cu 
l i è r e , con f i rman t ainsi une op in ion é m i s e par 
m o n p è r e , i l y a d é j à longtemps. 

U est peu d'oiseaux q u i soient plus f idè les que 
la starne grise à l ' endro i t qu ' i ls ont a d o p l é . 
Les jeunes demeurent dans le champ, dans le 
s i l lon o ù ils ont é t é é levés , et l ' on sait qu 'une 
compagnie ayant é t é c o m p l è t e m e n t d é L r u i l e , i l 
f au t longtemps avant que de nouveaux couples 
viennent s ' é t ab l i r dans le canton qu'el le hab i ta i t 
et le repeupler. Par contre , on a c o n s t a t é dans 
le n o r d de l 'A l lemagne , q u ' i l a r r iva i t tous les 
automnes des starnes voyageuses, souvent par 
grandes bandes. A i n s i , le f r è r e de N a u m a n n en 
v i t une t roupe d 'environ c i n q cents ind iv idus se 
d i r igeant vers l'ouest, m o i t i é volant , m o i t i é cou
rant avec une grande r a p i d i t é . El le couvrai t une 
é t e n d u e d 'environ trois cents pas. Tous les i n 
dividus qu i la composaient a v a n ç a i e n t dans la 
m ê m e d i rec t ion , ceux q u i é t a i e n t r e s t é s en ar
r i è r e finissaient par d é p a s s e r ceux q u i les p r é 
c é d a i e n t ; et b i e n t ô t toute la bande disparut aux 
regards de l 'observateur. 

On p r é t e n d que ces starnes voyageuses d i f f è 
rent des starnes s é d e n t a i r e s par leur ta i l le plus 
petite : i l ne me p a r a î t pas impossible que l 'on 
trouve chez nous deux e s p è c e s . P e u t - ê t r e bien 
sont-ce des starnes de marais qu i é m i g r e n t ainsi , 
et i l faudra i t c o n s i d é r e r le mo ind re nombre de 
leurs rectrices comme u n c a r a c t è r e essentiel, et 
non comme un fa i t accidentel . Les starnes q u i 
habi ten t la S i b é r i e or ientale la qu i t t en t tous les 
hivers pour se rendre dans les steppes de la 
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Tartarie, et y chercher un asile sur les collines 
sablonneuses et dans les marais, où la neige ne 
persiste jamais longtemps. Dans la Tauride, 
elles se mê le ra i en t aux poules domestiques, et 
viendraient jusque dans les é tab les . 

En S u è d e , on a acc l ima té les starnes, i l y a 
350 ans. D 'après Nilsson, elles s'y mul t ip l ien t à 
mesure que le pays se cultive davantage ; elles 
habitent actuellement des cantons où on ne les 
voyait pas i l y a 10 ou 20 ans. Ains i , elles sont 
parties des grandes plaines couvertes de cé réa 
les; de Schoonen, où elles é t a i en t autrefois t r è s -
nombreuses, elles se sont r é p a n d u e s dansle reste 
du pays, et aujourd 'hui on les trouve jusque vers 
l 'Upland, le Gestrickland et m ê m e dans l 'Hel-
singland. En Norwége , elles ne sont pas exclusi
vement fixées aux environs de Christiania; elles 
se sont élevées sur le Dovrefjeld. Les îles de la Bal
tique en nourrissent bon nombre. Enf in , elles 
vont s 'é tabl i r dans toute locali té qui vient d 'ê t re 
dé f r i chée , et se montrent , en hiver, dans des en
droits où on ne les avait jamais vues auparavant. 

La starne grise est un oiseau airné et es t imé 
de chacun. Ses m œ u r s sont charmantes, et 
elle a plus d'une bonne qua l i t é . Par ses al
lures, elle ressemble aux perdrix rouges. Est
elle t ranquil le , elle marche le cou r e n t r é entre 
les é p a u l e s , le dos b o m b é ; se hâ te - t -e l le , elle 
court le corps droi t , le cou a l longé . Elle sait se 
cacher à merveille ; elle prof i le de chaque re
traite, et, en cas de danger, se rase à terre, espé
rant se sauver par la c o n f o r m i t é de couleur qui 
existe entre son plumage et la teinte du sol. Son 
vol n'est pas p réc i s émen t lourd ; n é a n m o i n s i l 
demande à l'oiseau de grands efforts, qui le fa t i 
guent b ien tô t . En se levant, la starne grise bat 
p r é c i p i t a m m e n t des ailes; lorsqu'elle a atteint 
une certaine hauteur, elle glisse dans l 'air, sans 
remuer les ailes, puis, prend une nouvelle i m 
pulsion par quelques nouveaux battements. 

Elle n'aime à voler n i haut n i lo in , surtout 
quand i l fai t un vent contre lequel elle ne peut 
lut ter , et qui l ' en t r a îne . Elle ne perche jamais, 
lorsqu'elle est en bonne san té . Une starne qui 
vient percher sur le toi t d'une maison est 
chose excessivement rare. Par contre, elle nage. 
Wodz ick i a observé deux compagnies, q u i , dans 
le danger, s'enfuyaient r é g u l i è r e m e n t vers une 
r ivière et se sauvaient à la nage. «A près avoir dé
couvert ce fai t , raconte-t- i l , nous f îmes lever ces 
perdrix et nous nous c a c h â m e s sur la rive oppo. 
sée . B ien tô t , nous v îmes ces oiseaux entrer dans 
l 'eau, gu idés par un vieux m â l e , et se mettre 
à nager sans efforts visibles. Us portaient la 

queue re levée , les ailes un peu écartées du 
tronc. Après avoir a b o r d é , ils se secouèrent 
comme les poules après s 'être baignées dansle* 
sable, et ne parurent nullement fatigués.*. 

Le c r i ordinaire de la starne grise est fort, re
tentissant et s'exprime par : gîrrhik: elle le fait 
entendre en volant, comme lorsqu'elle est po
sée. Les vieux mâles changent ce cri d'appel 
par girrhaek, qu'ils poussent pour appeler leur 
compagne ou leurs petits, aussi bien que pour 
provoquer un r ival au combat. Lorsqu'elles sont 
eff rayées , les starnes grises ont un cri perçant: 
ripripriprip; ou un cr i rauque : tant. Les jeunes 
piaillent comme les poussins; plus tard, ils 
crient : tupegirr tup. Leur voix est facile à re
c o n n a î t r e d'avec celle des vieux. Le cri de con
tentement est : kourrouck;celui d'avertissement: 
kourr. 

Pour le déve loppemen t des sens et de l'intel
ligence, la starne grise ne le cède pas à ses con
génè res . Elle est prudente, craintive; elle sait 
r e c o n n a î t r e ses amis et ses ennemis; l'expé
rience la rend avisée, et elle sait, avec beaucoup 
d'adresse, t i rer prof i t de toutes les circonstances 
de la vie. Elle est sociable , paisible, fidèle, ca
pable de d é v o u e m e n t . Le mâle et la femelle sont 
t rès-affectueux l 'un pour l'autre et pour leurs 
petits, et pour d é f e n d r e son bien, le mâle combat 
vail lamment. Mais la starne déploie ses bonnes 
qual i tés à l 'égard des siens bien plus qu'à 
l ' égard de ses semblables ou des autres ani
maux; cependant, on a vu souvent des starnes 
adopter des jeunes, devenus orphelins, et se 
montrer aussi tendres envers eux, qu'envers 
leurs propres petits. 

A u moment où les neiges fondent, l'amourfait 
sentir son empire. Dès le mois de février, les com
pagnies se s épa ren t par couples, et chaque couple 
choisit un domici le . Y a-t-il des retours de froid, 
ces oiseaux se réun i s sen t de nouveau, mais pour 
peu de temps. A u printemps, tous sont accouplés. 
Le matin et le soir, on entend retentir le cri d'ap
pel des m â l e s ; souvent, on en voit deux se livrer 
un combat a c h a r n é en l'honneur d'une femelle. 
Us s ' é l ancen t l 'un sur l'autre comme deux 
coqs, et se portent des coups de bec et de pat
tes. Le plus faible est finalement mis en fuite, et 
le vainqueur revient tr iomphant vers sa compa* 
gne. On a di t que les unions des starnes étaient 
indissolubles ; on ne peut cependant admettre 
que, dans ces combats, ce soit toujours lépoui 
l ég i t ime qu i sorte vainqueur. Ce qui es t c e r 

ta in, c'est qu'une fois accoup lées , les star̂  
nés se retirent du monde, si l'on peut seîp r l 
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mer a ins i , et laissent les autres m â l e s se battre 
à leur aise. Ce sont les c é l i b a t a i r e s , à ce m o 
ment, qui t roublent la paix p u b l i q u e ; ils s ' in
quiètent peu des droits d ' a u t r u i , et sont t o u 
jours prêts à essayer leurs forces et leur courage. 
Parfois, les querelles deviennent tel les , que le 
forestier doit intervenir . 

A la f in d'avril , plus souvent encore au com
mencement de mai , la femelle commence à pon
dre. Son n id consiste en une simple d é p r e s s i o n 
pra t iquée dans le sol, t ap i s sée de quelques chau
mes mous, et souvent p l a c é e dans des endroits 
peu convenables. Quelquefois, i l est a b r i t é par u n 
buisson; mais, g é n é r a l e m e n t , i l se trouve au 
mil ieu d'un champ de b l é , de f è v e s , de colza, 
de trèfle dans les hautes herbes d'une pra i r ie , 
dans une jeune coupe. Chaque c o u v é e est de 
neuf à dix-sept œ u f s ; du moins pense-t-on que les 
nids dans lesquels l 'on en trouve u n plus grand 
nombre, n'appartiennent pas à une seule fe
melle. « Si une perdrix a moins de neuf œ u f s , 
on peut admettre avec beaucoup de vra isem
blance, dit Diezel, que sa p r e m i è r e c o u v é e a é t é 
détrui te par accident. » Les œ u f s sont p i r i f o r -
mes, lisses, peu br i l l an t s , d 'un j a u n e - v e r d â t r e 
pâle. La femelle les couve trois semaines avec 
un dévouement incroyable; toutes les plumes de 
son ventre lu i tombent les unes a p r è s les autres ; 
elle ne quitte ses œufs que le temps s t r ic tement 
nécessaire pour manger. Pendant qu 'el le couve, 
le mâle reste près d'elle, fai t bonne garde, l 'a
vertit de l'approche du danger, et s'y expose au 
besoin. Grâce à cette vigilance, la femel le 
échappe à bien des pér i l s . Le m â l e est-il t u é , 
elle est alors e l le -même bien p r è s de sa perte. 
Malgré tout l 'attachement que ces oiseaux ont 
pour leurs petits, des poursuites r é p é t é e s peu
vent cependant les leur faire abandonner. 

La starne grise é t an t u n gibier f o r t e s t i m é , et 
., dont la chasse procure beaucoup de plaisir , sans 

trop de peine, on a nature l lement c h e r c h é à ob-
.... tenir des compagnies beaucoup plus nombreu-
^ ses que celles que fournissent les c o u v é e s o r d i -
. naires. Quelques riches p r o p r i é t a i r e s , en France, 
^ ont fa i t , à cette intent ion, des tentatives q u i ont 

donné d'assez bons r é su l t a t s . Le docteur B l o n -
• deau a rendu compte de l 'une d'elles. V o i c i ce 

q u ' i l en d i t : 

« Le p ropr i é t a i r e d 'un c h â t e a u aux environs 
\ duquel j 'habitais encore l 'é té dernier , p o s s è d e 
\ une chasse des plus belles et des mieux so ignées . 

Chaque a n n é e on élève chez l u i une grande 
quan t i t é de perdr ix, provenant des œ u f s que les 
faucheurs trouvent en moissonnant les prairies 

ar t i f ic ie l les , et que l ' on recuei l le avec soin. L ' an 
dernier encore, les perdreaux éc los sous des 
poules é t a i e n t é levés dans des cages et nour r i s 
avec des œ u f s de f o u r m i s que l ' on cherchai t 
dans les bois. Mais ce p r o c é d é , i n d é p e n d a m m e n t 
des peines et des soins q u ' i l occasionnait , ne don
nai t jamais de mervei l leux r é s u l t a t s ; c'est tou t au 
plus si l 'on conservait u n tiers des produi ts . 

« U n j o u r , le garde c h a r g é de cette é d u c a t i o n 
r é s o l u t de se soustraire aux ennuis et aux tracas 
qu elle l u i donnai t . A cet effet , i l imagina de 
confier aux perdr ix sauvages le t ravai l dont i l 
voulai t se d é b a r r a s s e r , et vo ic i comment i l s'y 
p r i t . 

« A i d é de son chien d ' a r r ê t , i l chercha dans 
la p la ine des pe rd r ix q u i pouvaient encore ê t r e 
sur leurs nids : on é t a i t vers la f i n de j u i n . La 
p r e m i è r e q u ' i l rencontra f u t c h a s s é e avec p r é 
caut ion et r ap idement ; on compta le nombre 
d ' œ u f s qu 'el le avait sous el le : ceci f u t f a i t avec 
une grande prestesse et sans b r u i t , de f a ç o n à 
ne pas t rop effrayer la m è r e couveuse, et à l ' é lo i 
gner le moins longtemps possible de l 'ob je t de 
sa tendresse. Le garde rev in t à son logis prendre 
sous une poule, q u i les couvait depuis quelque 
temps d é j à , u n nombre d ' œ u f s de perdr ix éga l à 
ce lu i c o m p t é dans le n i d ; i l eut grand soin de 
chois i r des œ u f s assez a v a n c é s , p r ê t s à é c l o r e et 
m ê m e d é j à bêchés; puis i l r ev in t a u p r è s de sa 
perdr ix , dont i l avait g a r d é la place. Comme i l 
l 'avait fa i t le m a t i n , i l la chassa avec p r é c a u 
t i o n ; puis, avec une t r è s - g r a n d e h a b i l e t é , i l sub
sti tua aux œ u f s qu i se t rouvaient dans le n i d 
ceux q u ' i l avait pris sous la poule, e t , r en t ran t 
chez l u i , i l a t tendi t le r é s u l t a t de son e x p é d i 
t ion . 

« Le lendemain m a t i n , nouvelle visi te à sa 
p e r d r i x ; elle é t a i t à la m ê m e place et couvrai t 
de ses ailes ses petits nouvel lement sortis de 
leurs coquil les. 

« Heureux de ce premier s u c c è s , le garde 
poussa plus l o in l ' e x p é r i e n c e . I l rev in t chez l u i 
prendre de nouveau sous la poule un certain 
nombre de perdreaux , du m ê m e âge que ceux 
qu i é t a i en t éc los sous la pe rdr ix , puis i l v i n t en
core une fois t rouver celle-ci , q u ' i l ne f a l l u t pas 
longtemps d é r a n g e r , pour pouvoir ad jo indre à 
sa c o u v é e les nouveaux venus. Cette seconde 
e x p é r i e n c e r éuss i t comme la p r e m i è r e , et l ' on 
put s'en assurer. 

« Le garde la poursuiv i t d è s lors sur d'autres 
perdr ix , et son m a î t r e m ' a f f i r m a i t que toutes ses 
tentatives avaient eu le m ê m e s u c c è s . I l o b t i n t 
ainsi des compagnies de trente à quarante per-
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dreaux, q u i , à l ' époque des chasses (au 8 sep
tembre), é ta ien t plus forts, plus vigoureux, plus 
sauvages que ceux qui avaient été élevés sous la 
poule et à l 'é tat de domes t i c i t é . 

d U n épisode assez curieux se rattache à cette 
histoire. Un j o u r d'orage, une compagnie de ces 
perdreaux vint se r é f u g i e r dans les fossés qui 
entourent le parc du c h â t e a u , et l 'on v i t alors, 
non plus seulement la m è r e perdrix, mais en
core le p è r e , occupés à p r o t é g e r de leurs ailes 
leur nombreuse couvée . » 

Lesjeunes qui viennent d 'éc lore sont des c réa 
tures charmantes. Le duvet qui les recouvre 
p ré sen te , sur le dos, un mé lange de jaune b run , 
de jaune roux , de b run roux et de n o i r , tandis 
qu'au ventre dominent des teintes plus ou 
moins disposées en sé r i e s . Dès le premier jour 
de leur existence, ils se meuvent avec ag i l i t é ; 
ils quit tent le n id avant d ' ê t re c o m p l è t e m e n t 
secs, et d 'ê t re débar rassés de tous les débr i s de 
la coquille qui les enveloppait; ils sont attentifs 
aux avertissements de leurs parents. Le père et 
la m è r e en prennent soin : le premier veille sur 
eux, les avertit et les d é f e n d ; la seconde les 
conduit et les nourr i t . U n d'eux vient - i l à pér i r , 
le survivant prend sa place. « I l est touchant, 
d i t Naumann , d'observer la sollicitude des pa
rents pour leurs petits. Le pè re court çà et là, 
regardant de tous côtés d 'où peut poindre quel
que pér i l ; un petit c r i d'avertissement de la 
m è r e rassemble les jeunes autour d 'el le; leur 
ordonne de se cacher dans quelque retraite; 
leur en indique dans les moissons, les arbres, 
les buissons, dans un si l lon, dans une o r n i è r e , 
et, une fois qu'elle les croit tous en s û r e t é , elle 
met tout en œ u v r e , avec son compagnon, pour 
dé joue r et éca r t e r le danger. Les deux parents 
se p ré sen ten t à l 'ennemi avec courage; con
scients de leur faiblesse, ils ne l'attaquent pas; 
mais ils cherchent à attirer sur eux son atten
t ion , à l 'é loigner peu à peu de leurs peti ts; lors
qu'ils croient y ê t r e parvenus, la m è r e s'envole 
la p r e m i è r e , va rejoindre les petits qui sont 
res tés dans leur cachette, et les conduit un peu 
plus lo in . Quand le pè re voit tous les siens en 
sû re t é , i l s'enfuit à son tour. Tout est-il rede
venu tranquil le , i l fait entendre sa voix, à la
quelle la m è r e r é p o n d , et aussi tôt i l re jo in t sa 
fami l l e . Aucun carnassier ne peut é c h a p p e r à la 
vigilance du mâle et de la femelle, vigilance qui 
s'exerce aussi bien la nui t que le j ou r . L 'on a 
aussi souvent occasion d'admirer l 'obéissance 
absolue, le charmant attachement des petits 
pour leurs parents. » 

Quand les perdreaux ont un peu grandi, leurs 
allures changent, ainsi que celles des parents. 
Leur attachement r éc ip roque n'a pas diminué' 
mais les jeunes sont devenus plus indépendants' 
chacun commence à agir à sa guise. Un ennemi 
sep résen te - t - i l , ils se lèvent tous en mêmetemps 
font un vol plus ou moins é tendu et se rabattent' 
les trouble-t-on une seconde fois, la compagnie' 
se s é p a r e , chaque perdreau s'envole de son 
c ô t é , s'abat, se rase ou cherche son salut dans 
la fu i te . Le pè re juge-t-il que le danger est 
passé, i l se met à appeler; les jeunes répondent 
et b ien tô t toute la famil le est réunie de nou
veau. Le père va chercher chaque petit l'un 
après l 'autre, le r a m è n e à la m è r e , qui les guide 
et les conduit. Plus tard, les perdreaux se char
gent d'une partie des soins qui , jusque-là, in
combaient au p è r e ; ce sont eux qui sont mis en 
sentinelles et examinent les alentours. Cet exer
cice, qu'ils font à tour de r ô l e , les développe 
rapidement. Lorsque des perdreaux perdent 
leurs parents, ils cherchent à se joindre à d'au
tres compagnies ; car ils savent déjà que l'isole
ment leur est funeste. 

Les tout jeunesperdreaux ne mangentquedes 
insectes ; plus tard, ils se nourrissent de matières 
végé t a l e s , comme leurs parents. Jusqu'à la 
moisson, ces oiseaux errent dans les champs de 
c é r é a l e s ; après la moisson, ils s'abattent dans les 
champs de choux et de pommes de terre, dans 
les luzernes, où ils trouvent le meilleur abri. En 
automne, ils se logent dans les champs labourés, 
se cachant dans les sillons. Us vont souvent chas
ser les sauterel les dans les chaumes,danslesprés, , 
les larves de fourmis dans les taillis ; mais toujours 
les starnes passent la nu i t dans la campagne 
couverte. Le mat in , elles quittent leur deraîfB 
et se rendent dans les endroits secs des champs, 
et y prennent leur premier repas; de là,elles 
vont dans les prés , d 'où la rosée a maintenant 
d isparu; vers m i d i , elles se retirent dans les 
buissons, prennent un bain dans la pous
sière ; dans l ' ap rès -mid i , elles retournent dans 
les champs, et reviennent le soir à leur ancienne 
demeure. Cette vie continue ainsi jusqu'en hiver, 
saison souvent funeste pour elles, quoique ce 
ne soit pas du f r o i d qu'elles aient à souffrir. 
Tant qu'elles peuvent dé te r re r les graines ou les 
jeunes pousses, tout va bien ; mais quand la neige 
est r evê tue d'une couche de glace, elles pous
sent, s'affaiblissent, deviennentfacilementlaproie 
des carnassiers, et pér issent misérableme^ 
Dans les hivers r igoureux, elles déposent toute 
crainte de l 'homme ; elles s'approchent des vi * 
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lagcs, entrent dans les j a rd ins , dans les cours 
des fermes et se p r é c i p i t e n t avidement sur les 
grains que leur dis tr ibue une ma in compatis
sante. Parfois, les lapins sauvages les sauvent ; 
en creusant leurs terr iers , ils mettent à d é c o u 
vert des aliments dont elles se nourrissent. Dans 
plus d'une c o n t r é e , un hiver r igoureux tue toutes 
les starnes. Mais aussi vite que la m i s è r e est 
venue, aussi vite r e p a r a î t l 'abondance. U n vent 
chaud, quelques rayons de soleil q u i r amol l i s 
sent la neige, et nos oiseaux sont s a u v é s . En 
quelques jours ils ont r é p a r é les pertes c a u s é e s 
par l'abstinence; ils ont repris toute leur belle 
et joyeuse humeur. 

Le nombre des ennemis de la starne grise est 
considérable . Tous les carnassiers d é t r u i s e n t les 
œuf s et les jeunes; le mi lan et le faucon pour 
suivent sans cesse jeunes et adultes, l ' épe rv i e r , 
la buse, le milan, les corbeaux, le geai p i l l en t 
leurs œufs . En considérant tous les dangers aux
quels les starnes grises sont exposées avant 
de devenir adultes, en tenant compte du ma l 
que peuvent encore leur causer les i n t e m p é r i e s , 
on a peine à comprendre comment i l existe en
core un seul de ces oiseaux. Aussi , l ' homme 
intelligent do i t - i l autant qu ' i l est en son pouvoir 
diminuer le nombre de leurs ennemis, et les pro
t ége r par des mesures sages et efficaces. Pour y 
parvenir, i l faudrait dans toutes les j a c h è r e s é t a 
b l i r des remises, des haies épaisses , de petits 
taillis, où les starnes pourraient t rouver des 
abris ; et dans les hivers r igoureux, porter p r è s 
de ces remises des graines pour évi te r qu'elles 
ne meurent de f a im . La starne grise ne nous 
cause aucun mal ; elle anime nos champs ; elle 
charme chacun par la g r âce de ses allures ; elle 
fait l'objet d'une des chasses les plus attrayantes; 
et mieux que tout cela, elle est un gibier excel
lent. Elle méri te donc protect ion. 

; C a p t i v i t é . — On a d i t que la starne grise 
Hait diff ici le à apprivoiser ; on c o n n a î t ce
pendant plusieurs exemples qu i d é m o n t r e n t 
que cet oiseau, pris jeune, s'est t r è s - a t t a c h é à 
,, 'homme : nous en citerons au moins deux, q u i 

>nt été publiés r é c e m m e n t . 
Une starne grise dont Brucklacher raconte 

'histoire, s 'était t r è s -a t t achée à un jeune g a r ç o n . 
)uand celui-ci revenait à la maison a p r è s 

; ine absence de quelques heures, elle courai t 
l u i , le t i ra i t par ses habits ; quand i l sortait, 

- l i e l 'accompagnait j u s q u ' à la porte, s ' é l ança i t 
ontrecelle-ci ,criai t , revenait i n q u i è t e ; pendant 

î ' n quart d'heure, elle é ta i t inconsolable, et 
uand on croyait que tout é ta i t o u b l i é , elle re 

c o m m e n ç a i t ses plaintes, é c o u t a i t tous les pas, 
é t a i t at tentive au gr incement de la porte , et d è s 
qu'el le avait r econnu que son a m i approchai t , 
elle s ' é l a n ç a i t joyeuse vers la porte , pour le re
cevoir. « U n j o u r , qu 'e l le se rou la i t dans le sable, 
elle entendi t l 'enfant p l e u r e r ; a u s s i t ô t elle se 
p r é c i p i t a vers l u i , l u i sauta sur le bras, le r e 
garda en agitant la t ê t e , et en poussant un c r i 
t r è s -doux : talc, dans l ' i n t e n t i o n é v i d e n t e de le 
consoler. » Cet at tachement é t a i t n é sans a u 
cune provocat ion de la part de l 'enfant . 

Une autre starne grise que Jex avait é l e v é e , 
s'apprivoisa t r è s - r a p i d e m e n t et s 'habi lua te l l e 
ment à son m a î t r e , qu'elle é t a i t on ne peut plus 
i n q u i è t e quand elle n'avait personne de la f ami l l e 
a u p r è s d 'elle. « U n j o u r , d i t cet auteur, j ' é t a i s 
sort i avec m a fami l l e pour me promener , lorsque 
mon p r o p r i é t a i r e me rappela en me cr iant que ma 
perdr ix se compor ta i t comme une e n r a g é e dans 
la chambre où j e l'avais e n f e r m é e . Je r en t ra i , et 
dès que j ' o u v r i s la porte, elle sauta sur m o i en 
donnant de grands signes de jo i e , j e l ' emmena i . 
El le resta tou t le temps à mes c ô t é s , et ce ne f u t 
que quand un chien se mont ra , qu'el le parut 
i n q u i è t e et p r ê t e à s'envoler. Je chassai le ch ien , 
elle se t r anqu i l l i sa et acheva la promenade avec 
nous. Je ne la sortis plus de crainte d 'accident . 
Mais, depuis ce momen t , i l f a l l u t tou jours , pour 
qu 'el le r e s t â t t r anqu i l l e , que que lqu 'un demeu
r â t à la maison. 

« Son plus grand plais i r , au m é c o n t e n t e m e n t 
de ma servante, consistait à se rouler dans le 
sable. A m i d i et le soir, d è s que la table é t a i t 
servie, elle sautait dessus, pour voi r s ' i l n 'y au
rai t r i en à sa convenance. Y avait- i l u n plat de 
nouil les, son mets de p r é d i l e c t i o n , elle en pre
nait quelques-unes. Les t rouvai t -e l le t rop chau
des, elle les d é p o s a i t p rudemmen t au b o r d de 
l'assiette, et at tendait qu'elles se fussent r e f r o i 
dies. 

« Ma perdr ix é t a i t u n m â l e ; j e cherchai à l u i 
trouver une compagne, et je parvins à d é c o u v r i r 
une femel le saine et vigoureuse, mais non com
p l è t e m e n t a p p r i v o i s é e . Leur p r e m i è r e entrevue 
f u t t r è s - a m u s a n t e . Dès que le m â l e v i t la femel le , 
i l s 'approcha lentement , le cou t endu , les p l u 
mes h é r i s s é e s , en c r i a n t : kak kak, kierrek. Dès 
qu'elle l u i eut r é p o n d u , i l se m i t à danser au tour 
d'elle, gai et j o y e u x . L a femel le , pendant ce 
temps, restait t r anqu i l l e et c r i a i t d o u c e m e n t # m \ 
A p r è s quinze jours env i ron , vers la fin de ma i 
l 'accouplement eut l i e u . A quelque temps de là 
la femelle devint t r è s - i n q u i è t e ; elle coura i t sans 
cesse d'une chambre à l 'autre cr iant sans cesse : 
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kak, kak. Puis, tout à coup, quoique je l u i eusse 
c o u p é les ailes, elle s'envola par la f enê t re , se 
posa sur le to i t d 'un e maison voisine et disparut 
c o m p l è t e m e n t . Je cro is que se sentant fécon
dée et ne trouvant pas dans mon appartement 
d'endroit favorable pour nicber, elle avait été 
en chercher un ailleurs. Le mâ le ne se montra 
pas for t a t t r i s té de ce d é p a r t ; tout au contraire, 
i l s'attacha encore davantage à moi et aux 
miens, et je ne renouvelai pas cette expér ience . 

« Je le gardai ainsi trois ans : un jour , un de 
mes amis vint chez moi ; i l vi t ma perdrix sur un 
c a n a p é où elle faisait sa sieste, i l la p r i t pour la 
caresser, et la remi t à sa place. Peu ap rè s , elle 
agita les ailes, tourna la t ê t e , et eut des mouve
ments convulsifs des yeux et des pattes : elle 
é ta i t morte. » 

LES FRANCOLINS — FRANCOL1NUS. 

Die Frankoline, the Francolines. 

Caractères. — Les francolins diffèrent des 
perdrix par leur bec plus long ; leurs pattes plus 
hautes, a r m é e s d'un et quelquefois de deux er
gots ; leur queue plus longue ; leur plumage 
plus épa is , souvent t r è s -b iga r ré . Le bec, de 
moyenne longueur, est for t , un peu crochu ; la 
queue, f o r m é e de quatorze rectrices, e s t t r o n q u é e 
à angle droi t ou l é g è r e m e n t arrondie ; la t r o i 
s i ème ou la q u a t r i è m e r é m i g e est la plus longue. 
Le m â l e et la femelle ne p r é s e n t e n t d'ordinaire 
aucune d i f f é r e n c e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les m œ u r s 
des francolins, et notamment de l 'espèce euro
p é e n n e , sont encore peu connues. J'ai pu obser
ver quelques espèces africaines; d'autres au
teurs ont fai t conna î t r e les espèces indiennes; 
on peut, je crois, géné ra l i s e r ces d o n n é e s , et 
dire que les francolins habitent, par paires ou 
par familles, dans les bois, dans ceux surtout 
où dominent les buissons, au mi l i eu desquels ne 
s 'élèvent que quelques grands arbres. C'est 
dans les buissons qu'ils trouvent un refuge et 
des aliments. Là où l 'homme les poursuit peu, 
ils sont t r è s - c o m m u n s . Quelques espèces que j ' a i 
pu observer en Af r ique sont bien plus nom
breuses qu'aucune autre de la m ê m e famil le . 
Cette grande mul t ip l ica t ion s'explique par ce 
fa i t , que les francolins ne sont nul lement d i f f i 
ciles sous le rapport de la nourr i ture . Us sont 
omnivores, dans toute l'acception du mot ; ils 
mangent de tout : des bourgeons, des feuilles, 
des pousses d'herbes, des baies, des grains, des 
insectes, des limaces, de petits ve r t éb rés , tous al i 

ments tellemen t r épandus dans la forêt, qu'ils les 
trouvent, à profusion, r éun i s dans un petit espace 
Ils courent rapidement,et savent admirablement 
se glisser au mi l i eu des four rés les plus serrés 
des rocailles les plus bouleversées; ils volent 
bien, mais rarement lo in . Ceux que j ' a i observés 
ne perchent pas; d'autres doivent exception
nellement chercher un refuge sur les arbres. 

Dans l 'Af r ique centrale, à l 'entrée de la sai
son des pluies, c 'es t -à-d i re au commencement 
du printemps, la femelle cherche un buisson 
convenable, au pied duquel elle creuse une lé
gè re dépress ion , qu'elle tapisse de feuilles, de 
chaumes. Dans ce n id grossièrement construit, 
elle pond dix, quelquefois quinze œufs. Le mâle 
prend-il part ou non à l 'incubation, à l'éducation 
des petits, je l ' ignore; je crois pouvoir cepen
dant a f f i rmer le second point ; les compagnies 
que j ' a i pu voir é t a i en t guidées par lui. 

Chasse. — Dans le centre de l'Afrique, 
on chasse beaucoup les francolins. On se 
sert à cet effet des lévriers qui les forcent 
à la course, qu i les prennent même au moment 
où ils s'envolent; d'un bond puissant, ils s'élan
cent sur eux et les saisissent encore à temps, 
On les prend aussi avec des collets et dans des 
filets. Les ind igènes les tuent, d'ordinaire, dès 
qu' i ls les ont pr i s ; mais on peut cependant s'en 
procurer de vivants autant qu'on le désire. 

C a p t i v i t é . — Les francolins, pris adultes, 
vivent facilement en cage, et s'y nourrissent de 
grains; seulement, i l faut avoir soin de mate
lasser le haut de la cage pour qu'ils ne s'assom
ment pas. Us s'apprivoisent facilement et se re
produisent m ê m e . - ? 

LE FRANCOLIN VULGAIRE — FRÂ1SC0L11SUS 
VVLGARIS. 

Der Frankolin, the common Francolin. 

Caractères. — Le francolin vulgaire mâleest 
un t r è s - b e l oiseau. U a le devant de la tête,les 
joues et la poitrine d'un noir foncé ; les plumes 
de l 'occiput bo rdées de rougeâtre et rayées Ion- : 
gitudinalement de blanc ; les régions paroliques j 
d'un blanc pur, le mil ieu du cou d'un brun roux. 
fo rmant un large coll ier ; le dos noir, avec 
des bordures rougeâ t r e s , et de très-petites ta
ches blanches ; le bas du dos rayé transversa
lement de noir et de blanc ; la poitrine d OD 
brun foncé , plus ou moins rayée et tacheté 
blanc à mesure qu'on se rapproche du ven • 
Les cuisses et les couvertures supérieures ̂  
la queue b r u n â t r e s ; les rémiges rouge et n 



L E F R A N C O L I N V U L G A I R E . 3C1 

Fig. 90. Le Colin de la Virginie (p. 365). 

les rectrices rayées de gris et de n o i r , les m é 
dianes dans toute leur longueur, les externes 
à leur base seulement; les autres noires ; l 'œil 
b run; le bec no i r ; les pattes j a u n e - r o u g e â t r e . 
Cet oiseau a de 36 à 39 cent, de long et 55 cent. 
d'envergure; lalongueur de l 'aile est de 16 cent., 
celle de la queue de 10. 

La femelle est d 'un b r u n - j a u n e c la i r ; les 
plumes du sommet de la t ê t e sont brunes, 
avec deux grandes taches s y m é t r i q u e s j a u n â 
tres; celles du cou et d e l à poi t r ine sont par
semées de petites taches brunes ; celles d u ven
tre rayées de b run ; celles du dos et les sus-
alaires d'un b run mat, b o r d é e s de j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l n'est pas 
douteux que cet oiseau habi ta i t encore une 
partie de l 'Europe i l y a une trentaine d'an
n é e s ; par exemple, la Sici le , quelques î les de 
l 'Archipel , les environs du lac d 'Albufe ra dans 
le royaume de Valence. Mais, au jou rd 'hu i , i l en 
a c o m p l è t e m e n t disparu. On le t rouve encore 
assez nombreux à Chypre, dans l 'Asie Mineure , 
en Syrie, sur la côte sud de la mer Noi re , et 
dans le nord des Indes, si toutefois i l n 'y a pas 
de d i f fé rence spéc i f ique entre le f r a n c o l i n d 'Eu
rope et le f rancol in des Indes. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Malherbe 

BuiML. 

d i t qu 'en Sicile le f r a n c o l i n habite la plaine, 
entre Callagirone et Te r ranova ; q u ' i l recnercne 
les l ieux humides , le voisinage des ruisseaux, 
et m è n e une vie sol i ta ire . Sper l ing a souvent 
o b s e r v é cet oiseau en Syr ie , et l 'a t ou jou r s vu 
seul ou par paires, dans les bosquets de myrtes , 
au bord des cours d'eau, ou dans les endroits 
m a r é c a g e u x de la p la ine . Jerdon assure q u ' i l se 
trouve dans t ou t le n o r d des Indes, depuis l ' H i 
malaya j u s q u ' à la va l lée d u Gange ; q u ' i l arrive 
jusque dans le Sindh et le Guzurate, au sud ; le 
Dacca et l 'Assam, à l'est, et q u ' i l s ' é lève dans 
les montagnes à envi ron 1,300 m è t r e s au-dessus 
du niveau de la mer . I l y habi te les prairies 
m a r é c a g e u s e s , les champs, les buissons, sur
tou t les j ung l e s ; i l v i t en petites s o c i é t é s et 
tou jours p r è s de l 'eau. 

« Dans la saison f ro ide , d i t Je rdon , quand les 
jeunes sont devenus i n d é p e n d a n t s , on t rouve le 
f r anco l in dans une plus grande é t e n d u e de pays 
que pendant la chaude saison, et su r tou t pen
dant les pluies. Souvent alors on le rencontre 
dans les champs, l o in de tou t cours d'eau. De 
temps à autre, mais rarement , on voi t u n de ces 
oiseaux p e r c h é sur un arbre. » 

Pendant l ' é p o q u e des amours, le m â l e se fa i t 
entendre le soir et au lever du m a t i n . Son c r i 

I V — 357 
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est sonore. Malherbe cherche à le rendre par les 
syllabes tré, tré, tré, et d i t qu 'un « adage v u l 
gaire en Sicile p r é t end que cet oiseau indique 
l u i - m ê m e par son cri tré sa valeur de tre ou trois 
taris (monnaie sicilienne équ iva lan t à 1 franc 
25 centimes). » Jerdon avance, au contraire, 
que ce cr i est d é s a g r é a b l e , et i l ajoute qu'aux 
Indes, on a c h e r c h é à le traduire en di f férentes 
langues, sans cependant y avoir r éuss i . Les ma-
h o m é t a n s disent que le f rancol in r épè te la 
pr iè re : dobahn teri kudrut; d'autres, qu ' i l crie : 
lussun, piaz, udruk (ai l , oignon, gingembre). 
A dams cherche à rendre ce c r i par : lohi wah 
ivitsch; un autre, par : suk, schuk, ti-titur; un au
teur enfin le compare au b ru i t d'une trompette 
cassée . Sans ê t re t r è s - é c l a t a n t , ce cr i s'entend 
encore d'assez lo in . Là où les francolins sont 
nombreux, les mâ le s se r é p o n d e n t mutuelle
ment. Chacun a l 'habitude alors de se poser sur 
quelque é m i n e n c e pour faire entendre sa voix. 
Ils crient surtout lorsqu' i l pleut ou que le ciel 
est couvert. 

Le f rancol in n'est pas cra in t i f ; cependant, 
quand i l est poursuivi , i l court le plus lo in pos
sible, se cache et ne traverse un espace d é 
couvert que s'il ne peut faire autrement. Sou
vent, i l court deux ou trois minutes devant le 
chasseur, avant de prendre son essor. Son vol 
est for t et bruyant, mais peu rapide. Généra le 
ment, l'oiseau se dirige vers le buisson le plus 
voisin, et y prend terre. 

Aux Indes, la femelle, d ' ap rè s Jerdon, couve 
en mai et j u i n . Son n id est construit dans les 
hautes herbes, dans un champ d'indigo ou de 
cannes à sucre. Les œ u f s , au nombre de dix à 
douze, quelquefois de quinze, sont d'un b leuâ t re 
clair, blancs ou d'un verdâ t re clair . La m è r e les 
couve seule probablement. 

Chasse. — H y a quelques a n n é e s , on tuait 
encore beaucoup de francolins en Sicile. Cette 
chasse semble y avoir maintenant disparu. U en 
est autrement en Syrie et surtout aux Indes. Le 
Journal des chasses du Bengale rapporte qu'en 
4841, un chasseur tua en un seul j ou r soixante-
quinze paires de francolins. Ces beaux temps 
sont passés , i l est vra i ; mais, aujourd 'hui en
core, un t i reur adroit peut faire une chasse 
t r è s - f r u c t u e u s e . La chair de cet oiseau est t r è s -
bonne, surtout si elle date de quelques jours et 
si elle est servie froide. Dans certaines parties 
des Indes, on fai t des colliers avec les plumes 
de la queue du francol in m â l e . 

C a p t i v i t é . — Les francolins captifs ne sont 
pas t r è s - c o m m u n s ; je n'en ai vu que dans les 

jardins zoologiques de France et de Belgique. 
On les t i re surtout de Marseille, où i l en arrive 
de grandes quan t i t é s , venant d'Algérie et de Sy
rie. En les soignant b ien , on peut les conserver 
longtemps et les faire reproduire en cage. 

LES PTERNISTES — PTEWISTES. 

Die Nachthalshûhner, the naked Heatcocks. 

Caractères. — Les pternistes sont des fran
colins d 'Afr ique , carac tér i sés par la présence, à 
la gorge, d'un espace nu vivement coloré. Ils ont 
le corps é l a n c é , le cou de longueur moyenne, 
la tê te peti te , les ailes très-arrondies, la qua
t r i è m e r é m i g e é t an t la plus longue; la queue, 
plus longue que les ailes, presque tronquée à 
angle d ro i t ; le bec a l longé ; les pattes hautes ; le 
tarse m u n i d 'un ergot, chez le mâle. 

LE PTERNISTE A COU ROUX 
lîUBJilCOLLIS. 

PTERNISTES 

Bas Kùbtcnhuhn, the Coast-Hen, 

Caractères. — Le pterniste à cou roux a pres
que toutes les plumes, celles du haut de la tête 
excep tées , m a r q u é e s en leur milieu d'une tache 
triangulaire a l longée , d'un blanc jaunâtre, et 
bo rdées de blanc, ce qu i forme un dessin uni
forme. Les r émiges primaires diffèrent des autres 
plumes en ce qu'elles sont bordées de jaune en 
dehors, et portent sur leurs barbes internes une 
tache jaune, large et a l longée ; les plumes delà 
queue sont i r r é g u l i è r e m e n t rayées de brun et 
de jaune. L 'œi l est b run clair, entouré d'un 
cercle nu rouge-vermil lon; la gorge est jaune, 
e n t o u r é e et t ache tée de rouge foncé; le bec est 
b run foncé , rouge à la base ; les pattes sont d'un 
brun foncé . Cet oiseau a 44 cent, de long et 
69 cent, d'envergure; la femelle a 40 cent, de 
long et 66 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 20 cent , celle de la queue de U-

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis
persion du pterniste à cou roux s'étend du nord 
de l'Abyssinie aux pays de Somali. Mais on ne 
l 'y rencontre que sur la côte, jamais dans la 
montagne. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — C est le Pre 

mier oiseau que l 'on trouve, quand on se dirige 
de la côte de la mer Rouge vers les montagnes. 
I l habite par couples ou par familles les fourrés 
au bord des lits des torrents; i l y est d'autan 
plus abondant que ces four rés sont plus serre8» 
plus é t e n d u s . Je ne l 'ai pas vu dans les forets» 
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mais on en rencontre encore quelques-uns au 
pied des premiers contre-forts des montagnes. 

Le pterniste ne se montre pas plus à d é c o u 
vert que les autres francolins. Quand un homme 
l'approche, i l court rapidement vers le premier 
buisson, s'y cache, fde comme une flèche de 
l'un à l 'autre, o c c u p é toujours à se cacher. On 
dira i t q u ' i l sait combien l u i est ut i le la s i m i l i 
tude de coloration qu i existe entre son plumage 
et la teinte du sol. Ce n'est que quand on le sur
prend à découver t , ou que l 'on met un chien 
sur sa piste, qu ' i l s'envole bruyamment et gagne 
un buisson isolé, où i l continue sa fui te en cou
rant. Son vol est assez faci le ; i l volette d'abord, 
puis, arr ivé à une certaine hauteur , i l plane. I l 
se rapproche sous ce rapport du té t ras urogalle. 
Mais c'est à la course surtout qu ' i l est passé 
m a î t r e . 

Le pterniste vit en monogamie comme les au
tres francolins. On rencontre ces oiseaux par 
couples : en voit-on un plus grand nombre , ce 
sont deux ou trois paires réun ies par hasard, ou 
une f ami l l e , c 'es t -à-d i re les parents avec leurs 
cinq ou six peti ts . Les mâles sont aussi ja loux 
que les autres gal l inacés. Je n 'ai pas pu assister 
à leurs combats; mais les cris provocateurs de 
l 'un, les réponses c o u r r o u c é e s de l 'autre rn'out 
prouvé suffisamment la réa l i t é de ce fa i t . 

Le cr i du pterniste à cou roux est bien celui 
d'un t é t r aon idé , quoiqu ' i l m'ait souvent rap
pelé bien plus celui de la pintade ou de la starne 
grise, que celui du t é t r a s urogalle. J'ai surtout 
entendu les cris : guirraeae, rirraeae, qu i de 
loin ressemblaient à l'appel de la starne. E n 

avr i l et en ma i , é p o q u e des amours, ces oiseaux 
é t a i e n t t r è s - e x c i t é s , et cr iaient sans cesse dans 
la s o i r é e . 

J'ai t r o u v é un n id dans un buisson t r è s - é p a i s , 
à ras du sol, au m i l i e u de plusieurs t roncs d'ar
brisseaux. I l é ta i t f a i t de feui l les et de p lumes , 
et r en fe rmai t six œ u f s en tout semblables à ceux 
d'une petite poule. La femelle t r ah i t e l l e - m ê m e 
l'existence de son n i d . A mon approche , elle 
sor t i t du buisson , s ' é l o igna d'une c inquanta ine 
de pas, bat t i t des ailes, en cr iant : hihaerr, dans 
l ' i n t en t ion é v i d e n t e de m 'a t t i r e r . Je reconnus le 
buisson et la suivis. El le s'en alla, sautant, vole
tant, c r ian t sans cesse; me conduisi t ainsi pen
dant environ c inq cents pas, puis , s ' é l evan t tout 
à coup, elle revint au n i d . Je ne pus vo i r le m â l e , 
mais je ne doute pas q u ' i l ne f û t dans les envi 
rons. 

Chasse. — Les i n d i g è n e s prennent beaucoup 
de ces oiseaux dans des f i l e t s ; on les chasse aussi 
avec le f u s i l , et cette chasse n'est pas d i f f i c i l e . 
Lorsque la lune est à son d e u x i è m e quar t ier , on 
va le long des lits des torrents, dans la saison des 
pluies, et l 'on peut t i re r autant de ces oiseaux 
que l ' on veu t ; mais i l f au t qu ' i l s restent sur le 
coup, car, s'ils ne sont que b l e s s é s , ils é c h a p 
pent en se glissant dans les buissons. L e u r chair 
est t r è s - s a v o u r e u s e , et rappelle beaucoup celle 
de la pintade. 

C a p t i v i t é . — Les pternistes supportent assez 
bien la cap t iv i t é , et l 'on en trouve chez plusieurs 
E u r o p é e n s qu i habi tent les pays où ces oiseaux 
se t rouvent , mais ils restent tou jours sauvages. 
Je pus emmener u n m â l e pterniste en Europe. 

L E S O D O N T O P H O R I D E S — ODONTOPHOR1. 

Die Baumhùhncr, the Tree-Hens. 

C a r a c t è r e s . — Dans le Nouveau-Monde , les 
perd ic idés sont r e m p l a c é s par des oiseaux qu i 
leur ressemblent beaucoup, mais qui of f rent 
n é a n m o i n s un type bien i n d é p e n d a n t , que l 'on 
comprend p lu tô t qu'on ne peut le c a r a c t é r i s e r . 
Les odon tophor idé s sont de taille petite ou 
moyenne; ils ont la queue courte ou moyenne
ment longue; le bec court, t rès-élevé, c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t , à tranchants souvent d e n t e l é s ; les 
doigts relativement longs ; les tarses h a u t s ' d é 
pourvus d'ergot ; les ailes moyennement longues, 
t rès arrondies, à q u a t r i è m e , c i n q u i è m e ou si
x i ème r é m i g e la plus longue; la queue, f o r m é e 

de douze plumes, dont les externes sont plus ou 
moins é c o u r t é e s . I l n'y a pas chez ces oiseaux de 
saillie s o u r c i l i è r e , ver ruqueuse , v ivement co
l o r é e ; chez plusieurs, l 'œi l est e n t o u r é d 'un cer 
cle n u . Le plumage est abondant, à couleurs 
g é n é r a l e m e n t peu vives; chez quelques-uns, ses 
teintes sont t r è s -be l l e s et le dessin en est tou
jours é l égan t . 

J u s q u ' à ces d e r n i è r e s a n n é e s les odontopho
r idés é t a i e n t peu connus, c'est à Gould, le pre
mier , que nous devons le peu que nous savons 
sur leur compte : i l en a d é c r i t t rente-cinq es
pèces dans un splendide ouvrage. Si d 'un cô té 
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on peut mettre en doute l ' i ndépendance spéc i 
fique de quelques-uns de ceux qu ' i l a fait con
naî t re , de l 'autre, on peut prévoir la découver te 
prochaine d 'espèces encore inconnues; leur 
nombre augmentera donc p lu tô t qu ' i l ne d i m i 
nuera. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 
centrale est la vér i tab le patrie des odontophori-
dés. On en trouve peu dans l 'Amér ique du Nord 
ou dans l 'Amér ique du Sud . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Ces oiseaux 
habitent les locali tés les plus diverses. Quelques-
uns vivent dans les champs et les plaines, d'au
tres dans les buissons, d'autres enfin dans les 
grandes f o r ê t s ; ceux-ci rappellent par leurs 
m œ u r s les g é l i n o t t e s , ceux-là les perdrix, et à 
cette ressemblance d'habitudes correspond éga
lement une ressemblance physique. 

Tous les o d o n t o p h o r i d é s sont bien d o u é s ; ils 
sont agiles, intell igents; leurs sens sont bien d é 
veloppés . Ils courent avec r ap id i t é , volent avec 
légère té , sinon longtemps; ils se meuvent aisé
ment au mi l i eu des branches; ils voient et en
tendent à merveil le; ils saventjuger des diverses 
circonstances qui se p ré sen ten t , aussi se laissent-
ils apprivoiser sans grandes dif f icul tés . Leur 
g râce , leur é l égance leur font un ami de quicon
que apprend à les c o n n a î t r e . Leur innocence, 
leur grande fécond i t é ont éveillé des e spé rances 
bien fondées d'en faire un j o u r des animaux u t i 
les. C'est avec pleine raison qu'i ls sont actuelle
ment l 'objet de l 'attention généra le . On cherche 
à acclimater chez nous ceux qui habitent l 'Amé
rique du Nord, et une espèce a presque r e ç u 
droi t de domicile en Angleterre; d'autres espè
ces ornent nos jardins zoologiques. Leur nombre 
est encore for t restreint , mais i l s'augmente 
chaque a n n é e . Les o d o n t o p h o r i d é s remplissent 
toutes les conditions qu'on est en droi t de leur 
demander; ils n'exigent nuls soins particuliers, 
et payent largement les peines qu'ils donnent. 
Us sont certainement réservés à un grand avenir. 

LES ODONTOPHORES — 
ODONTOPHORUS. 

Caractères. — Les oiseaux qui constituent ce 
genre, p r é s e n t e n t les ca r ac t è r e s suivants : corps 
é p a i s ; cou proportionnellement long ; t ê te 
moyenne ; queue cour t e , un peu arrondie, fo r 
mée de plumes mol les ; ailes courtes, t r è s -a r -
rondies, à c i n q u i è m e et s ix ième r émiges d é p a s 
sant les autres ; bec v igoureux, c o m p r i m é la té 
ralement, t rès-élevé, à c rê te dorsale fortement 

b o m b é e , crochu, à mandibule infér ieure munie 
de deux dents sur son bord ; tarses et doigts 
longs, recouverts en avant de grandes plaques, 
en a r r i è re de petites écailles, dépourvus d'ergots-
ongles acé rés , pointus, peu r e c o u r b é s ; plumage 
identique chez les deux sexes; plumes de la 
tê te p ro longées en forme de huppe; cercle nu 
entourant l 'œil assez large et de couleur vive. 

L'ODONTOPHORE TYPE — ODONTOPHORUS 
DENTATUS. 

Die Capuere. 

Caractères. — L'odontophore type ouàdents, 
le capuere des Rrési l iens , est une des plus grandes 
espèces de la famil le . I l a le sommet de la tète 
b r u n ; la ligne naso-oculaire se prolongeant jus
q u ' à la nuque, d'un brun roux, chaque plume 
é tan t finement p o n c t u é e de j a u n â t r e ; la nuque, 
le dos, les ailes, la queue brun-jaune; les plumes 
du cou et du haut du dos alternativement tache
tées de noir et de brun , et rayées longitudinale-
ment de jaune; les scapulaires marquées sur 
leurs barbes internes d'une grande tache trian
gulaire noire ; les couvertures tachées de jaune 
clair à la pointe ; les scapulaires inférieures et 
les de rn iè re s r é m i g e s secondaires bordées de 
jaune roux et rayées de noir sur les barbes in
ternes, m a r b r é e s de jaune roux et de brun roux 
dans le m i l i e u ; les r émiges primaires brunes, 
t ache tées de blanc sur les barbes externes; les 
r émiges secondaires couleur de plomb, rayées 
transversalement de jaune roux sur les barbes 
externes; toutes les plumes du bas du dos, du 
croupion et de la queue d'un jaune roux, se
mées en leur mi l i eu de taches marbrées, bor
dées de jaune pâle et m a r q u é e s d'une tache noire 
vers la pointe ; celles de la face inférieure du 
corps d'un gris ardoise, bordées de brun; l'œil 
b r u n , e n t o u r é d'un cercle nu d'un rouge de 
chair foncé ; le bec noir ; les pattes d'un rouge 
de chair g r i s â t r e . La femelle diffère du mâle par 
sa couleur plus terne, son dessin moins net. Les 
jeunes ont un plumage brun-roux, très-indij-
t inctement m a r q u é . Cet oiseau a 43 cent, de 
long et 49 cent, d'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 14 cent., celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'odonlO-
phore type habite une grande partie de l'Amé
rique du Sud ; i l est surtout commun dans 
les forê ts vierges sur la côte orientale. L e 

prince de W i e d l'a principalement rencontre 
près du Mucur i , de l 'Alcobaça, du Belmonte et 
de l 'Uhéos. 
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s ;«*ura, hab i tudes et r é g i m e . — A ma con
naissance, le prince de W i e d seul a fa i t con
naî t re avec quelques dé ta i l s le genre de vie de 
cet oiseau. A u Rrés i l , l ' e spèce remplace t ou t à 
fait notre t é t r a s urogalle d 'Europe. Aussi , le 
prince de W i e d s ' é tonne que Sonnini ait com
paré ses m œ u r s à celles de la starne grise. 
L'odontophore type vit dans les fo rê t s vierges 
les plus épaisses , par couples, puis , plus tard , par 
compagnies. I l cherche sa nour r i tu re pa rmi les 
feuilles sèches , à terre et tout en marchant , ou 
bien, i l cueille sur les arbres les baies et les f ru i t s . 

Cet oiseau n'arrive pas dans les buissons q u i 
recouvrent la c ô t e ; par contre, on entend sa 
voix retentissante au lo in dans les grandes fo
rê ts , le matin et le soir. Le prince de W i e d c ro i t 
que le mâle est seul à crier; d'Azara pense le 
contraire. Son cr i se compose de trois ou quatre 
notes, se suivant p r é c i p i t a m m e n t . A u c r é p u s c u l e , 
le mat in et le soir, ces oiseaux se t iennent per
chés sur quelque basse branche, s e r r é s les uns 
contre les autres, et font entendre leurs c r i s . 

« Nous avons trouvé le n i d du capuere à 
terre, au mi l ieu de la fo rê t , d i t le prince de 
Wied . Ce nid renferme ordinai rement de dix 
à quinze œuf s blancs. Je n'ai jamais r e m a r q u é 
que plusieurs de ces oiseaux nichassent en com
m u n a u t é ; je ne puis non plus conf i rmer l'as-
fer l ion de Vi rey , d ' ap r è s laquelle ils é t ab l i s 
saient leurs nids sur des arbres. » 

Chasse. — « On chasse le capuere à peu p r è s 
comme chez nous le t é t r a s urogalle. Quand mes 
chiens découvra ien t une compagnie de ces o i 
seaux, tous les individus q u i la formaient s'en
volaient bruyamment, mais pour se poser pres
que aussi tôt sur une branche. On pouvait les 
t irer du bas de l'arbre ; mais i l faut une cer
taine habitude pour distinguer leur plumage 
gris-brun au mil ieu des branches. Leur chair est 
dé l ica te . » 

Burmeister ajoute qu'on entend souvent le 
capuere, mais qu'on ne le voit que rarement; 
que cependant, un chasseur, qu i sait imi ter son 
c r i , arrive facilement à pouvoir le t i rer . D'a
près cet auteur, sa chair ne vaudrait pas celle 
de la perdrix grise. 

LES COLINS — ORTYX. 

Die Wachtelm, the Quails. 

Caractères. — Les colins ont le corps court 
et é p a i s ; le cou de longueur moyenne; la t ê te 
moyenne ; le bec court , épa i s , for tement b o m b é , 

à mandibule s u p é r i e u r e crochue, à mandibu le 
i n f é r i e u r e pourvue de deux ou trois é c h a n c r u r e s 
en avant de la po in te ; les ailes b o m b é e s , m o y e n 
nement longues, obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e 
é t a n t la plus longue ; la queue f o r m é e de douze 
plumes, cour te , a r rond ie ; les tarses moyens , 
couverts en avant de deux sé r i e s longi tudinales 
de plaques c o r n é e s , sur les cô té s et en a r r i è r e de 
petites é c a i l l e s ; leur plumage est b r i l l a n t ; l eu r 
t ê t e est s u r m o n t é e d'une petite huppe . 

LE COLIN DE LA VIRGINIE — ORTYX VlRGWldNUS 

Die Baumwachtel, die virginische Wachtel ; the 
Virginian Quail. 

Caractères. — Le colin de la Virginie, la 
caille de Virginie, ou perdrix dAmérique des an
ciens auteurs, q u i porte aussi les noms vulgaires 
de coyoleos, de colenicui, de colin ho-oui, de 
poule colin, de bob-white, est presque devenu 
e u r o p é e n . Quoique ses couleurs ne soient pas 
t rès-vives , le m â l e est cependant un bel oiseau. 
I l a toutes les plumes de la face s u p é r i e u r e du 
corps d 'un brun r o u g e â t r e , t a c h e t é e s , p o n c t u é e s 
et r ayées de no i r , b o r d é e s de j a u n e ; celles des 
parties i n f é r i e u r e s sont d 'un j aune b l a n c h â t r e , 
r ayées longi tudinalement de b run roux , m o i r é e s 
de noir ; une bande blanche, s u r m o n t é e d'une 
bande noi re , é t e n d u e d u f r o n t à la nuque en 
passant au-dessus de l 'œ i l ; une seconde bande 
noire partant de l 'œi l entoure la gorge, qu i est 
blanche ; les cô tés du cou t a c h e t é s de no i r , de 
blanc et de b r u n ; les rectrices s u p é r i e u r e s des 
ailes d 'un brun rouge; les r é m i g e s pr imaires d 'un 
b run f o n c é , b o r d é e s en dehors de b l e u â t r e , les 
s e c o n d a i r e s r a y é e s i r r é g u l i è r e m e n t de jaune sale; 
les rectrices d 'un gris b leu , sauf les m é d i a n e s q u i 
sont g r i s - j a u n â t r e , t a c h e t é e s de n o i r ; l 'œi l b r u n ; 
le bec b r u n f o n c é ; les pattes d 'un gris b leu . 

La femel le a une teinte plus c la i re , un dessin 
moins net ; le f r o n t , les sourcils, les cô té s du cou 
et la gorge sont jaunes chez elle. Les jeunes 
ressemblent à leur m è r e , leur sexe se r e c o n n a î t 
à la plus ou moins grande n e t t e t é des dessins 
de leur plumage. 

Cet oiseau a 25 cent, de long et 38 cent . 
d'envergure; la longueur de l 'aile est de 12 cent. , 
celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de dis
persion du co l in de la V i r g i n i e est l i m i t é e , au 
nord par le Canada, à l'est par les montagnes 
Rocheuses, au sud par le golfe du Mexique . I l se 
trouve dans quelques î les du golfe du Mexique 
mais i l doi t y a o i r é té i n t rodu i t . 
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'»?<<• u habi tudes et r é g i m e . — Son habi
tat est variable comme celui de la starne grise. 
U p r é f è r e les champs, mais i l l u i faut des buis
sons, d 'épaisses haies, où i l puisse se r é f u g i e r ; 
on le trouve m ô m e parfois au mil ieu des fo rê t s . 
Dans le sud des É t a t s -Un i s , c'est un oiseau sé
dentaire; dans le nord , un oiseau voyageur. 

Les descriptions des auteurs a m é r i c a i n s prou
vent surabondamment que le colin de la V i r g i 
nie a toutes les allures et les m œ u r s de la starne 
grise. U court tout aussi bien, et vole plus 
rapidement; pour les autres facul tés , i l pa ra î t 
l ' éga ler ; mais sa voix est plus riche et plus 
harmonieuse. Son c r i , qu ' i l est facile d ' imiter , 
est f o r m é de deux notes répé tées plusieurs fois, 
et souvent p récédées d'une sorte de p ré lude . On 
peut rendre ce cr i par : bobweit. C'est lu i qui a 
fait donner à l'oiseau le nom populaire de Bob-
white. Son c r i de tendresse est un léger siffle
ment t remblotant ; son cr i d'angoisse, un coup 
de sifflet pe rçan t . 

A u commencement du printemps, les com
pagnies qu i avaient passé l 'hiver r éun ies se sé
parent. Chaque m â l e conquie^ î sa compagne au 
prix de longs combats, et choisit alors un can
ton à sa convenance. U est fort exc i té , comme 
le montrent ses cris continuels, ses luttes et ses 
querelles avec ses semblables. Vers le soir, on 
voit des colins mâ les , j u c h é s sur toutes les palis
sades, crier avec force, cherchant à se faire re
marquer, à attirer d'autres mâ les . Après s 'ê tre 
battus avec ceux-ci, ils retournent à leur poste 
d'observation. Plus tard, mais rarement avant le 
commencement de mai , la femelle se met à 
construire son n i d . Elle y apporte plus de soin 
que la starne grise, elle en choisit l 'emplace
ment avec attention. D'ordinaire, elle établ i t 
son n id sous un épais buisson; elle y creuse 
une dépress ion h é m i s p h é r i q u e , assez profonde 
pour pouvoir y entrer presque en entier, et la 
lapisse assez é l é g a m m e n t avec des herbes el 
des feuilles. En outre, elle dispose en berceau 
les hautes herbes qui croissent autour du n id , 
en ayant soin de laisser une ouverture la té ra le . 
Les œ u f s sont arrondis, à coquille mince, d'un 
blanc pur ou semés de quelques points jaune-
ocreux. Leur nombre varie de douze à v ing t ; 
on en a t rouvé j u s q u ' à trente dans un seul n id . 
Les deux parents les couvent, et le m â l e prend 
encore le rôle d'un fidèle gardien. 

Au bout de vingt-trois jours , les petits éc lo
sent. Us ont alors la face s u p é r i e u r e du corps 
brun-roux, rayée en long de brun-fauve c la i r ; 
la face in fé r ieure g r i s - f a u v e , sauf la gorge 

qui est jaune. Le père et la mère se chargent 
de leur é d u c a t i o n ; du moins, j ' a i vu, sur des 
individus captifs, que, dès le premier jour, le 
mâ le leur t émo igna i t autant d'attachement que 
la femelle. Les deux parents se couchent 
côte à cô te , mais avec la tê te tournée à l'oo-
posite l 'un de l 'autre, et gardent leurs petits 
sous leurs ailes. Quand la famille va dans la 
campagne, le père marche le premier, servant 
de guide, et la m è r e le suit à quelque distance 
avec les petits. 11 s'avance majestueusement 
tournant sans cesse la tê te à droite et à gauche. 
Chaque oiseau qu ' i l aperçoi t , l u i devient ma
tière à souci ; mais son courage est à la hauteur 
de sa vigilance ; pour rendre le passage libre, 
i l s 'é lance sur tout adversaire supposé. Une 
famil le de ces beaux oiseaux présente un spec
tacle v é r i t a b l e m e n t charmant. Quand le dan
ger menace, le pè re s'y expose, et donne à la 
femelle le temps de mettre ses petits en sû
re té . A trois semaines, les jeunes sont capables 
de voleter, et dès ce moment diminue le nom
bre des péri ls qui les menacent. L'apparition 
d'un ennemi disperse toute la bande, chacun 
cherche quelque retraite sûre , tandis que les 
parents ont recours à la ruse, comme les autres 
oiseaux du m ê m e ordre. Plus tard, toute la 
famil le va se r é f u g i e r dans les arbres. 

Quelques auteurs croient que le colin de la 
Vi rg in ie niche deux fois par an ; cependant,je 
crois que cela n'arrive que quand la première 
couvée a été dé t ru i t e par accident. Un ami de 
Wilson a pu constater que les colins servent de 
p a r e n t s n o u r r i c i e r s à d é j e u n e s oiseaux. Il mitdans 
un nid plusieurs œuf s de poule ; la femelle colin 
les couva, et tous vinrent à éclosion. Plus tard, 
i l eut occasion d'observer plusieurs fois la jeune 
famil le , et i l vit que, sous la conduite de leurs 
parents nourriciers, les poussins avaient acquis 
toute la prudence des jeunes perdrix; ils s'en
fuyaient au moindre danger, se tapissaient à 
terre , et se comportaient entièrement comme 
des oiseaux sauvages. Malheureusement, ils pé
r i rent b i e n t ô t . 

En é té , le col in de la Virginie se nourrit d'in
sectes et de substances végétales de toute sorte, 
notamment de grains de cé réa les ; en automne, 
ces derniers forment leur principal aliment. 
Tant que les champs sont verts, jeunes et adultes 
vivent ensemble joyeux et dans l'abondance, 
mais quand l 'hiver survient, ces oiseau* ont à 
souff r i r , et i l arrive souvent qu'ils doivent émi-
grer vers le sud. Dans ces voyages, beaucoup 
pér i s sen t ; les carnassiers et les oiseaux de P r 0 , e 



367 

les poursuivent, et l 'homme met tous les moyens 
en usage pour s'en emparer Dès le mois d'oc
tobre, des mil l iers de colins de la V i r g i n i e v ien
nent s'abattre sur les bords des grands fleuves, 
y peuplant et animant tous les buissons, passant 
tout le j ou r d'une rive à l 'autre, mais plus d 'un 
trouve alors la mort dans les flots. Plus ta rd , ils 
quittent ces retraites, viennent sur les routes 
touil ler le f u m i e r des chevaux, et quand enfin la 
neige couvre tout le sol d 'un épais tapis, p ressés 
par la f a im , ils arrivent auprès des habitations, 
jusque dans les cours des fermes, se m ê l e n t aux 
poules, et partagent leurs repas. L 'homme les 
reçoit- i l avec hospi ta l i té , ils passent toute la 
mauvaise saison au voisinage de sa demeure, ils 
prennent plus de confiance, arrivent m ê m e par
fois à devenir des animaux à moi t ié domes
tiques. 

Chasse.— La chasse du colin de la Vi rg in ie , 
quoique moins facile que celle de la starne grise, 
est p ra t iquée avec ardeur par les A m é r i c a i n s . Ces 
oiseaux ne se laissent pas a r r ê t e r par les chiens ; 
ils cherchent au contraire leur salut dans la 
fuite ; lorsqu'ils sont pressés de t rop p rè s , ils se 
lèvent, l 'une i c i , l 'autre là , souvent sous les 
pieds du chasseur, et i l faut ê t r e bon t i reur pour 
les atteindre au vol . La chasse devient encore 
plus diff ic i le quand une compagnie a pu gagner 
la forê t . Tous les individus qui la composent 
vont se percher, ils se rasent sur les branches, et 
é c h a p p e n t ainsi aux regards. Mais celui qui sait 
imiter leur c r i , peut faire une bonne chasse. En 
A m é r i q u e , on en prend plus avec des collets et 
des filets, qu on n'en tue avec des armes à feu. 
Les chasseurs se rendent à cheval dans la cam
pagne, appellent de temps à autre, puis, quand 
ils ont découver t une compagnie, disposent leurs 
filets, se rangent ensuite en demi-cercle, et ra
battent la compagnie sur la tendue. Les colins 
se sauvent en courant et vont se prendre dans 
les filets. De cette f açon , on en capture souvent 
de seize à vingt d'une seule fois . Cet oiseau a 
une chair t r è s -dé l i c a t e et passe pour un des 
meilleurs gibiers de l ' A m é r i q u e . 

C a p t i v i t é et a c c l i m a t a t i o n . — Le Cûlin de la 
Virg in ie se p rê te parfaitement à toutes les tenta
tives de domestication et d'acclimatation. Des 
captifs que l 'on traite avec quelques soins, que 
l 'on met dans une cage dont on a eu la p r é c a u 
t ion de matelasser le plafond, se soumettent ra
pidement à leur sort, perdent leur t imid i t é et 
s'habituent en t rès -peu de temps à leur m a î t r e . 
Plus faciles encore à apprivoiser sont ceux qui 
ont grandi sous 1 œil de l 'homme. Les A m é r i 

cains assurent que l 'on trouve souvent des œ u f s 
de col in de la V i rg in i e dans les nids des poules 
qu i nichent hors des fermes ; que ces œ u f s sont 
f é c o n d é s , et que les petits qu i en é c l o s e n t , gran
dissent avec les poussins, sous la condui te de la 
poule. A u commencement , les jeunes colins se 
comportent comme les poussins, o b é i s s e n t à 
l 'appel de leur m è r e n o u r r i c i è r e , la suivent 
dans la fe rme ; mais, plus t a rd , le besoin de l i 
b e r t é s 'éveil le en eux, et au pr in temps ils s'envo
lent . W i l s o n raconte l 'his toire de deux jeunes 
colins élevés de la sorte et qu i avaient con
t r a c t é une a m i t i é p a r t i c u l i è r e pour les vaches; 
ils les suivaient par tout , au p â t u r a g e , dans la 
ferme, et en hiver, ils r e n t r è r e n t avec elles dans 
l ' écur ie ; mais au pr in temps , ils pa r t i r en t . 

Bachmann essaya d'apprivoiser en grand des 
colins de la V i r g i n i e . I l fit ramasser u n grand 
nombre d ' œ u f s et les donna à couver à des pou
les Bantams. Les jeunes colins suivaient leurs 
m è r e s n o u r r i c i è r e s comme des poussins ; leur 
m a î t r e avait eu soin, d 'ail leurs, de leur couper 
les ailes, ils s ' a p p r i v o i s è r e n t au po in t d 'entrer 
dans la maison, de sauter sur la table où éc r iva i t 
leur m a î t r e , de manger dans sa main . Us pas
saient la nu i t dans une cage à poulets, qu 'on 
avait p l acée dans le j a r d i n . Malheureusement 
les chats du voisinage en t u è r e n t beaucoup, et 
au second printemps, i l ne restait plus que deux 
femelles et plusieurs m â l e s . Ceux-ci animaient 
tous les alentours par leurs cris ha rmonieux , 
ne d i f fé ran t nul lement de ceux de leurs sembla
bles sauvages ; ils combattaient soit entre eux, 
soit avec les pigeons ou les jeunes coqs. E n ma i , 
deux femelles pondirent dans le m ê m e n i d ; les 
œufs fu ren t couvés par une poule. Bachmann ne 
put continuer ses e x p é r i e n c e s ; mais d'autres 
observateurs ont r é u s s i à é lever beaucoup de 
ces oiseaux, surtout dans des enclos f e r m é s . 

Dans nos jardins zoologiques, les colins de la 
V i rg in i e pondent, à condi t ion qu 'on leur donne 
bien à manger, sans s ' i n q u i é t e r du reste. Leur 
f écond i t é remarquable favorise leur m u l t i p l i c a 
t ion . Pour r é p é t e r chez nous les tentatives faites 
en Angleterre, i l suf f i ra i t de quelques paires 
pour peupler une faisanderie et de là une r é 
serve. 

Les p r e m i è r e s tentatives faites en France pour 
m u l t i p l i e r et acclimater le co l in de la V i r - i n i e 
datent de bien lo in d é j à , et c'est à F loren t P r é 
vost que nous les devons. 

« A une é p o q u e d é j à f o r t é l o i g n é e , d i t - i l , j V . 
c n e r c h é à acclimater et à propager plusieurs es
p è c e s de ga l l inacés , et en par t icul ie r le co l in 
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houi , non-seulement parce que c'est un excel
lent gibier, mais encore à cause de la q u a n t i t é 
cons idé rab le d'insectes qu ' i l dé t ru i t . 

« En mars 1816, une paire de colins, remise 
par mo i , dans ce but, à M . Lory de Fontenelle, 
fu t p lacée dans un parquet d'accouplement , et 
au bout d'un mois à peu près , a b a n d o n n é e dans 
un parc au mi l i eu de la vaste terre de ce nom, 
voisine de celles de Fe r r i è r e s et du Génitois , p rès 
Lagny. 

« Ces colins firent leur n id dans une luzerne, 
sur la l is ière d'un bois, et une compagnie de 
quatorze petits se conserva presque intacte jus
q u ' à l ' époque des chasses ; ils furen t sans doute 
alors e n t i è r e m e n t d é t r u i t s ; car au printemps 
suivant on n'en retrouva plus aucune trace sur 
la p ropr i é t é de Fontenelle, n i aux environs. 

« E n 1828, ayant eu l'occasion de me procurer 
encore deux paires de colins, j ' e n lâcha i une 
dans le clos de Chalais, actuellement haras de 
Meudon, et l 'autre sur le coteau de Bièvre , p rès 
du bois de Ver r i è r e s . Cette seconde tentative f u t 
encore moins heureuse que la p r é c é d e n t e , car 
je ne pus m ê m e revoir aucun de mes quatre 
oiseaux. 

« En mai 1 837, M . de Rham m'ayant envoyé de 
New-York quatre paires de colins houis, j ' e n 
donnai h M . A l f r e d de Cossette deux couples 
qui furent t r anspor t é s en Rretagne. Ceux-ci mul 
t ip l iè ren t beaucoup, et pendant plusieurs années 
le col in a é té chassé sur quelques terres de cette 
province. J'ignore s'il s'y retrouve encore au
jourd 'hu i ; mais le seul fai t que je viens d'exposer 
suff i t pour faire cons idé re r l 'acclimatation de 
l ' e spèce , en France, comme y ayant é té accom
plie , ainsi qu'elle l'est depuis longtemps en 
Angleterre. Le colin est parfaitement acc l ima té , 
surtout dans les comtés de Norfolk et de Suffolk. » 

D'autres essais d'acclimatation, assez heu
reux, ont é té faits plus tard par Coefier; les dé
tails qu ' i l donne à ce sujet sont pleins d ' in té rê t , 
et m é r i t e n t d ' ê t re r a p p o r t é s . 

« Je me suis p r o c u r é , en 1852, d i t Coefier, un 
couple de colins ha-oui nés en A m é r i q u e . Ils 
sont res tés sauvages pendant toute une a n n é e ; 
la femelle a cependant pondu deux œufs dans les 
premiers jours de septembre. J'ai fa i t couver ces 
deux œ u f s , t rouvés à terre; ils é t a i en t f é c o n d é s , 
mais les jeunes sont morts dans la coqui l le . La 
m ê m e paire, p lacée dans une plus grande vol iè re , 
devint plus fami l i è re en 1853; la femelle alors 
c o m m e n ç a à pondre le 5 j u i n pour la p r e m i è r e 
fois de l ' a n n é e , et donna un œ u f chaque j o u r 
presque sans in te r rup t ion . Je relirais les œuf s 

lorsque le n id en contenait 12 ou 15, et en lais
sais seulement un ou deux. A chacune de ces 
soustractions, la femelle ne retournait au nid 
que deux jours a p r è s ; souvent alors elle pondait 
à terre une ou deux fois, puis elle reprenait ses 
habitudes. J'ai ainsi obtenu 57 œufs . La femelle 
morte par accident le 20 août , était très-forte en 
chair, et son corps contenait une grappe d'œufs 

« Les 57 œufs , couvés en quatre fois par de pe
tites poules, ont produit autant de petits. J'en ai 
perdu un quart environ. L 'humid i té aux pattes 
en f u t la principale cause. I l est bien, pour ob-
vier à cet inconvénien t , de leur placer de la paille 
dans un endroit sec et ouvert, et de les forcer à 
rentrer le soir; ils en prennent facilement l'ha
bitude, et se couchent sur cette paille en masse 
t rès - se r rée , p r é s e n t a n t tous leur tête en dehors, 
de m a n i è r e à ne pouvoir ê t re surpris d'aucun 
c ô t é ; le mi l i eu du rond contient les plus faibles 
Lorsqu'ils sont adultes, ils conservent encore 
cette habitude, et se couchent ainsi ou se per
chent. 

« J'ai conservé deux paires de ces jeunes colins 
nés chez moi en 1853. Ces deux paires, bien ac
coup lées , vivaient en t rès -bonne intelligence; 
chaque mâ le accompagnait, protégeait et ap
pelait sa femelle. Dans la j ou rnée , les deux cou
ples é t a i en t presque toujours séparés l'un de 
l'autre, et le soir les quatre colins se réunissaient 
pour coucher ensemble dans la position indiquée 
plus haut, ou, si le temps était humide, ils per
chaient, et toujours aussi près que possible les 
uns des autres. Une des deux femelles étant 
morte, le m â l e désaccouplé ne cessait d'appeler 
la femelle absente, sans s'occuper de celle qui 
restait. Les deux femelles ont pondu dans le mê
me n id . J'insiste beaucoup sur ce détail, pour 
prouver que l 'on pourrai t en avoir un grand nom
bre de paires dans le m ê m e endroit, à la condi
t ion , toutefois, de les y élever ensemble. J'ai es
sayé souvent d'en r éun i r plusieurs compagnies, 
et n'ai pu les accoutumer à vivre en commun 
q u ' à la condi t ion de les mettre dans une volière 
nouvelle pour tous; autrement, les nouveaux ar
rivants sont poursuivis et battus à outrance par 
les anciens occupants, ces derniers même étant 
plus faibles. 

« Les deux paires nées à Versailles ont com
m e n c é à pondre le 12 mai 1854; elles ont pro
dui t 130 œ u f s . Les deux femelles sont mortes 
a p r è s leur ponte. Je ne pense pas que cette 
c o n d i t é soit la cause de leur mort, car toutes 
deux é t a i en t fo r t grasses. 

«En 1853, avec des colins de deux ans aurnoins. 
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Fig. 91. Le Lophortyx de Californie (p. 370). 

les 57 œ u f s avaient produi t 57 jeunes ; en 1854, 
les 130 œ u f s pondus par des colins nés en 1853 
ont p rodui t environ la mo i t i é de jeunes. Mais si 
j ' a i perdu un quart de ceux n é s de colins o r i g i 
naires d ' A m é r i q u e , en compensation j ' a i conse rvé 
facilementtous lesjeunes obtenus d'une d e u x i è m e 
géné ra t i on , et, pendant que j ' é c r i s , avec 20 cen
t i m è t r e s de neige et 12 d e g r é s de f r o i d , p lu
sieurs paires que j ' a i en vol ière n 'on t d'autre 
abri qu 'un peu de paille sous une cabane en bois 
ouverte de tous les côtés , et tous coucbent per
chés sur un arbre p lacé au mi l i eu de la vol iè re . 
Ils ne paraissent pas plus souf f r i r que d'autres 
que je fais rentrer tous les soirs dans une cabane 
vitrée bien garnie de paille et garantie du f r o i d . 

« Je conclus de ces observations que ces o i 
seaux, élevés d'abord avec quelques soins dans 
les faisanderies, pourraient, ap rè s deux ou trois 
g é n é r a t i o n s , mul t ip l ie r facilement dans nos cam
pagnes. 

« C'est un gibier d 'un goût excellent ; la chair 
en est blanche, moins sèche et bien meil leure, 
selon m o i , que celle du faisan. 

« Leurs habitudes, sous beaucoup de rapports, 
sont les m ê m e s que celles de la perdrix rouge. 

Bit EH M. 

« J 'ai la issé, en 1854, une couvée de 16 ou 18 
en l ibe r t é dans mon j a r d i n , sous la surveil lance 
d'une petite poule . A l 'approche de tous enne
mis, chiens ou oiseaux de proie , ou à l ' appar i 
t ion un peu brusque d'une personne, toute la 
compagnie disparaissait i n s t a n t a n é m e n t , et ne 
reparaissait que lorsque le danger é t a i t passé ; ils 
rentraient faci lement tous les soirs dans une 
bo î t e à faisans. 

« Deux ou trois mois a p r è s les ayant mis en 
vo l i è re , on oubl ia une fois d'en fe rmer la por te , 
et j e t rouvai dans le j a r d i n toute ma compagnie, 
qu i alors é ta i t adulte. Ayant essayé de les re 
prendre au f i l e t , i ls s ' e n v o l è r e n t au l o i n . F a t i 
g u é de les poursuivre, j e les avais a b a n d o n n é s , 
l o r s q u ' à m o n grand é t o n n e m e n t j e les re t rouvai 
tous, deux heures a p r è s , dans la vo l iè re r e s t é e 
ouverte. 

« Ils se rappel lent comme les p e r d r i x ; leur 
vol est le m ê m e au d é p a r t ; i ls s ' é l èven t perpen
dicula i rement à 5 ou 6 m è t r e s , et poursuivent 
leur vo l horizontalement à grande distance. I ls 
se nourrissent de b l é , de m i l l e t , d'avoine, sont 
t r è s - f r i a n d s de c h è n e v i s et mangent beaucoup 

de verdure. Les jeunes sont avides d'insectes; ce 

I V - 358 
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sont de grands destructeurs de coléoptères de 
toute sorte. Lors de l 'éclosion, la partie s u p é 
rieure de l 'œuf se soulève , comme un couvercle 
à cha rn i è re s , pour donner passage au jeune, et 
se referme ensuite en laissant à l 'œuf sa forme 
pr imi t ive . La du rée de l ' incubation est de 22 à 
23 jours . 

« Le col in , c o m p a r é à la perdrix grise lorsque 
tous deux sont en plumes, est moi t i é moins 
gros ; p l u m é , cette d i f fé rence d i spara î t , et n'est 
plus que d'un tiers en moins. Quelques personnes 
trouvent une grande analogie entre le col in houi 
et la caille ; j ' a i r e m a r q u é les d i f férences sui
vantes : Le colin v i t en socié té , m ê m e quand i l 
est accouplé ; rappelle lorsque la compagnie se 
trouve s é p a r é e ; perche, gî te en groupe, comme 
je l 'ai di t plus haut; pond des œuf s à peu près 
de la grosseur de ceux de la caille, mais de cou
leur et de forme toutes d i f f é ren tes . Les œ u f s 
ne mettent pas le m ê m e temps à éc lore . Dé
p lumé et c o m p a r é à une caille dans le m ê m e 
é ta t , cette d e r n i è r e est moi t i é plus petite, quoi
que cette d i f fé rence de grosseur soit bien moins 
sensible lorsque tous deux sont vivants. Le colin 
ne s 'é loigne pas de l 'endroit où i l a été élevé, 
et y revient b ien tô t lorsqu' i l en a été c h a s s é ; la 
caille, au contraire, vit isolée, ne perche jamais, 
est polygame et essentiellement voyageuse : ce 
serait donc peine et temps perdus que d'essayer 
d'en augmenter le nombre dans une locali té , en 
faisant des é lèves ; elle aurait b ien tô t a b a n d o n n é 
le lieu où on l 'aurait é levée, pour rechercher un 
gîte meilleur. » 

LES LOPHORTYX — LOPHORTYX. 

Die Schopfwachteln, the cresled Quails, 

Parmi les gallinacés d'Amérique, il en est 
deux, très-voisins l 'un de l 'autre, que je dési rera is 
vivement voir acc l ima tés chez nous; ce sont le 
lophortyx ou caille huppée de la Californie, et le 
lophorlyx de Gambel ou caille à casque. Ce 
souhait pourrai t facilement s'accomplir, je puis 
m ê m e dire qu'il" le sera. Personne n'a appris à 
conna î t r e ces charmants oiseaux sans les ai
mer, et qui les aime doit dés i rer de les voir ha
biter nos fo rê t s . Je me crois au to r i sé à dire que 
deux souverains m'ont promis de faire essayer 
leur élève dans leurs faisanderies. Mais je dés i 
rerais c o n q u é r i r pour ces oiseaux de plus nom
breuses sympathies, et je prie tous mes lecteurs 
de favoriser, chacun selon son pouvoir, les tenta
tives faites pour leur acclimatation. 

C a r a c t è r e s . — Le genre lophortyx présente 
les ca rac t è re s suivants : corps épa i s ; cou court-
tê te assez grande; ailes courtes, bombées, ar
rondies, la q u a t r i è m e et la cinquième rémige 
dépassan t les autres ; queue rouge, formée de rec
trices courtes et t r o n q u é e s ; bec court, fort, à 
c r ê t e dorsale fortement r e c o u r b é e ; tarses de 
moyenne longueur, un peu comprimés latéra
lement; plumage abondant, serré et brillant; 
tê te s u r m o n t é e de deux à dix, généralement de 
quatre à six plumes t rès -é t ro i tes à leur base 
élargies à leur ex t r émi t é , recourbées en faucille 
à concavi té an t é r i eu re , et plus développées chez 
le mâ le que chez la femelle. Les teintes du plu
mage sont t r è s - ag réab le s , sans être vives, et 
elles s'harmonisent si parfaitement qu'on peut, 
avec Gould, regarder les lophortyx comme les 
plus beaux oiseaux de toute la famille. 

LE LOPHORTYX DE CALIFORNIE — LOPHORTYX 
CALIFOItNIJNUS. 

Die Schop [wachlel, the cresled Quail. 

Caractères.—Cette espèce,vulgairementcaî7/« 
huppée, colin de Californie {fig. 91), est fort belle. 
Le mâ le a le f r o n t jaune-de-soufre, circonscrit 
par une bande qui occupe la région sourcilière; 
le sommet de la tê te b run foncé, l'occiput brun 
terre-d'Ombre; la nuque bleuâtre , chaque plume 
ayant sa tige et un liséré noirs, et deux taches 
b l anchâ t r e s à la pointe; le dos brun-olivâtre,la 
gorge noire, e n t o u r é e d'une bande blanche, le 
haut de la poitr ine b leuâ t re ; le bas de la même 
région jaune, chaque plume ayant la pointe plus 
claire et é tan t bo rdée de noi r ; le milieu du ven
tre rouge-brun, les plumes étant encore bor
dées d 'un l iséré foncé , de façon à produire un 
dessin n o i r ; les plumes des flancs brunes; les 
couvertures in fé r i eu res de la queue d'un jaune 
clair, à tige f o n c é e ; les rémiges brunes, les se
condaires bordées de jaune, les rectrices de gris; 
l 'œil brun f o n c é ; le bec no i r ; les pattes gris-de-
plomb f o n c é . 

La femelle est moins bigarrée : elle aie front 
rayé de b l a n c h â t r e ; le sommet de la tête gris-
brun ; la gorge j a u n â t r e , à raies foncées; la poi
trine d'un gris sale, le ventre d'un gris pâle plus 
terne. En outre, les dessins de son plumage 
sont moins nets. Cet oiseau a 25 cent, de long; ' a 

longueur de l'aile est de 12 cent., celle de 1» 
queue de 10. 
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LE LOPIIOHTYX DE GAMBEL — LOPHORTYX 
GÂMBELII. 

Die Heîmwachtel, the Helm-Quail. 

Caractères. — Le lophortyx de Gambel, ou 
caille à casque, comme on l'a aussi n o m m é , res
semble beaucoup au lophortyx de Ca l i fo rn ie ; 
chez l u i , cependant, la port ion noire de la face 
est plus é t e n d u e , elle envahit la t ê t e , et ne laisse 
blanche qu'une petite port ion du f ron t ; l ' occ i 
put est roux-brun v i f ; la poi tr ine jaune, sans 
dessin n o i r ; le ventre n o i r ; les flancs sont d 'un 
beau roux-brun, rayés longi tudinalement de 
jaune clair. Toutes ses couleurs sont plus vives, 
plus brillantes que celles de son c o n g é n è r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce f u t lors 
du voyage de la f r éga te La Pérouse que le l o 
phortyx de Californie fu t d é c o u v e r t . U n dessin 
en f u t pub l i é dans la relation de ce voyage. Plus 
tard, on le rencontra dans toute l ' é t e n d u e de la 
Californie. En 1841, Gambel découvr i t le lophor
tyx qui porte son nom sur le versant oriental des 
montagnes de la Californie; mais sa vér i tab le pa
trie est la province d'Arizona. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — NOUS man
quons encore de détai ls sur le genre de vie du 
lophortyx de Californie. « Ce bel oiseau, di t 
Gambel, est extraordinairement commun dans 
toute la Californie. En hiver, i l se r é u n i t à ses 
semblables en bandes t r è s - n o m b r e u s e s , compo
sées de mi l le individus et plus, selon les loca
l i tés . I l est aussi abondant dans les fo rê t s que 
dans les plaines couvertes de buissons et sur les 
flancs des collines. I l est aussi vigi lant que le 
col in de la Vi rg in i e , i l court mieux encore que 
l u i , et dé joue toutes les poursuites par la rap i 
d i té de sa course, par l'adresse avec laquelle i l se 
cache. L'effraye-t-on, i l s'envole, se pose sur un 
arbre et s'y rase sur quelque branche horizon
tale; on a de la peine alors à le découvr i r , tant 
son plumage se confond avec la couleur de 
l ' écorce . 

« I l niche à terre, d 'ordinaire au pied d 'un 
arbre ou sous un buisson; chaque couvée est 
t r è s - n o m b r e u s e . Dans une dép re s s ion peu pro
fonde, c reusée au pied d 'un c h ê n e , et dont les 
bords é ta ien t recouverts de quelques feuilles et 
d'herbes sèches , j ' a i t r o u v é vingt-quatre œ u f s ; 
probablement deux femelles avaient pondu dans 
le m ê m e n i d . » 

Le nombre ordinaire des couvées pa r a î t ê t r e 
de quinze œ u f s . 

Freyberg, qu i a é g a l e m e n t observé le lophor

tyx de Cal i fornie dans sa patr ie , d i t q u ' i l est 
s é d e n t a i r e ; q u ' i l erre au plus dans u n pet i t rayon ; 
q u ' i l se n o u r r i t d'herbes, de graines, d 'oignons, 
d ' a i l , de plantes bulbeuses, de baies de toutes 
sortes d'insectes; q u ' i l p r é f è r e les jeunes ta i l l i s , 
les buissons é p a i s , don t i l ne s ' é lo igne jamais à 
plus d'une c inquantaine de pas ; et qu 'a insi i l ne 
sort pas de la zone o ù la f o r ê t é t e n d son o m b r e . 
U court assez longtemps devant les ch iens ; 
quand i l se lève, c'est p o u r s'envoler vers le 
p remie r arbre, où i l se comporte comme la g é 
l ino t te . En hiver , i l se creuse de longs couloi rs 
sous la neige. E n Cal i forn ie , on le t i re avec de 
petites carabines, et on le chasse avec des chiens. 
Sa chair est d é l i c a t e , et vaut celle de la g é l i 
notte. 

Je ne connais pas d'autre descr ip t ion de ses 
m œ u r s en l ibe r t é . Par contre, dans ces derniers 
temps, Coues nous a fa i t c o n n a î t r e en dé t a i l les 
habitudes du lophor tyx de Gambel . Comme i l 
est probable q u ' à l ' é ta t sauvage ces deux o i 
seaux se ressemblent autant qu 'en c a p t i v i t é , 
nous pouvons appl iquer à tous deux les observa
tions faites sur u n seul. 

« Celui qu i veut é t u d i e r les m œ u r s de la 
caille à casque, d i t Coues, doi t renoncer à toutes 
les c o m m o d i t é s d'une vie r é g l é e , et s 'enfoncer 
dans l ' i n t é r i eu r , à u n m i l l i e r de mil les vers 
l'ouest. U arrive dans u n pays d é s e r t , où les I n 
diens Apaches sont encore les m a î t r e s souverains, 
où le blanc ne peut demeurer, q u ' à condi t ion 
d'y l ivrer des combats quot idiens . C'est un pays 
dont on peut dire q u ' d r e p r é s e n t e le d é s e r t dans 
toute sa m a j e s t é . Le sol est s i l l onné d ' a b î m e s 
b é a n t s , de val lées et de ravins profonds ; à cô té 
s 'é lèvent des montagnes gigantesques ; t ou t est 
recouvert de masses de laves, l a n c é e s autrefois 
par des volcans é t e i n t s depuis longtemps et de
venus m é c o n n a i s s a b l e s . U y a des r i v i è r e s , mais 
le voyageur peut m o u r i r de soif tout en suivant 
leur l i t d e s s é c h é ; les vastes plaines sont cou
vertes d'une herbe dure et s è c h e , de buissons 
peu é levés , souff rant sans cesse du manque 
d'eau. Mais ce pays est aussi le pays des con
trastes les plus mervei l leux. Les montagnes les 
plus sauvages enferment des val lées charmantes, 
humides, tou jours vertes et fer t i les ; de grandes 
fo rê t s de pins et de c è d r e s al ternent avec des 
champs de lave déso lé s ; les flancs des collines 
sont recouverts de c h ê n e s , de mezquite, de 
manzamta, tandis que sur les bords des cours 
d'eau croissent les peupliers la ineux, les sau
les les noyers, e n t r e m ê l é s d 'un lacis i nex t r i 
cable de vignes sauvages, de groseil l iers , d ' é -
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pines vertes, de roses, et d'autres plantes g r i m 
pantes. La faune, la flore, le r è g n e m i n é r a l 
p r é s e n t e n t un nouveau type; l 'air l u i - m ê m e pa
ra î t ê t r e c h a n g é . 

« C'est là la patrie de la caille à casque. 
« Belle à voir, douce à toucher, suave à sentir, 

succulente au palais, en réa l i té , la caille à cas
que est un ravissant oiseau. Je l 'a i a d m i r é e , de
puis le j ou r où je la vis pour la p r e m i è r e fois, 
empa i l l ée , c louée g ros s i è r emen t sur une plan
che; mais maintenant que j ' a i pu l'observer en 
vie, dans sa patrie; que je l 'a i é levée, je l 'admire 
encore davantage, et je crois qu'aucun oiseau 
d ' A m é r i q u e ne l 'égale en b e a u t é . Ses formes 
pleines et arrondies excluent toute idée de 
lourdeur, son cou et sa queue sont longs, sa tête 
est petite, les plumes qui la surmontent, é l égam
ment r ecourbées , l u i donnent une g r âce incom
parable. Sa d é m a r c h e est l égère et facile. Le mâle 
qu i s'avance majestueusement, la t ê te levée, les 
yeux bril lants, la huppe ag i tée , est superbe à voi r ; 
i l l'est aussi lorsqu' i l monte sur le tronc d'arbre 
renversé , sous lequel se cache sa fami l le . I l est à 
la fois courageux et faible, réso lu et d épou r vu de 
moyens d ' exécu t ion . 

« U n pareil oiseau ravit au m ê m e degré le na
turaliste, l 'artiste, le chasseur. Mais i l a encore 
d'autres avantages : le pa r fum ag réab l e , le goût 
savoureux de sa chair le font c h é r i r du gourmet. 

« Ce f u t à la fin de j u i n que j ' a r r i va i dans l ' A r i -
zona, mon l ieu de destination. J'appris b ien tô t 
que les cailles à casque y é ta ien t t r è s - c o m m u 
nes. Dans ma p r e m i è r e excursion de chasse, je 
tombai sur une compagnie de jeunes tout nou
vellement é c l o s ; mais ils se sauvè ren t et se ca
c h è r e n t si parfaitement, que je ne pus en pren
dre un seul. Je me rappelle les avoir confondus 
alors avec la caille de montagne (oreortyx pictus) 
et m ' ê t r e é tonné d'en trouver des jeunes encore 
si tard. Mais ce n 'é ta i t pas pour les cailles à cas
que une saison bien r e c u l é e ; car, au mois 
d ' aoû t , je rencontrai encore plusieurs couvées , 
âgées à peine de quelques jours . L ' année sui
vante, je remarquai que ces cailles s'accouplaient 
à la fin d 'avri l , et, au commencement de j u i n , je 
vis les premiers jeunes. La saison des amours 
dure donc du mois de mai au mois d ' aoû t , et i l 
est probable q u ' i l y a deux, p e u t - ê t r e m ê m e 
trois couvées par an. Les couvées les plus nom
breuses que je vis é ta ien t de quinze à vingt pe
t i ts ; les moins nombreuses de six à h u i t . Le 
1 e r octobre, je trouvai encore des jeunes à 
moi t ié de leur grandeur; mais la plupart avaient 
presque la taille de leurs parents, et volaient 

assez bien pour qu 'un honnê te chasseur n'eut 
aucun scrupule de les tirer. 

« Tant que les jeunes ont besoin de leurs 
parents, ils demeurent avec eux ; la compagnie 
est-elle m e n a c é e , chacun s'enfuit, se tapit en 
quelque endroit convenable, et i l est difficile de 
les faire lever. Si l 'on y parvient, ils s'envolent 
en bande se r rée , mais pour s'abattre bientôt sur 
quelque basse branche d'un arbre, sur un buis
son, ou à terre. Us y restent tranquilles, sou
vent r amassés les uns contre les autres, et se 
croyant bien cachés , ils laissent le chasseur les 
approcher j u s q u ' à quelques pas. Plus tard, 
quand les jeunes ont atteint leur taille défini-
tive, ils deviennent plus prudents, et ne se lais
sent pas approcher facilement. On reconnaît 
qu'on est dans leur voisinage à un petit cri qui 
se r épè te deux ou trois fois, et auquel succède 
un b ru i t dans les feuilles sèches, provoqué parla 
compagnie qu i se sauve en courant; après avoir 
fa i t quelques pas, elle s'élève bruyamment, cha
que individu t i rant de son côté et se cherchant 
une retraite. 

« Les cailles à casque habitent toutes les lo
cal i tés , les grandes forê t s de conifères exceptées; 
elles p r é f è r e n t cependant les buissons épais, et 
surtout les f o u r r é s de saules, qui bordent les 
cours d'eau. I c i , on les rencontre dans les buis
sons, aussi bien sur les flancs ravinés des mon
tagnes que dans la plaine aride ; je les ai vues 
partout et je ne puis trop dire quelle localité 
elles y p r é f è r e n t . 

« Comme ses congénè res , la caille à casquese 
nourr i t surtout de graines et de fruits, mais sans 
déda igne r les insectes. Elle mange des graines et 
des baies de toute espèce , des raisins, des saute
relles, des co léop tè res , d'autres mouches, desin
sectes ; on trouve de tout dans son jabot, et quand 
l 'Arizona se racu l t i vée , e l l e se nourrira sans aucun 
doute aussi de b lé , de seigle et d'autres céréales. 
Au printemps, elle se montre friande de bourgeons 
de saule, et sa chair en prend une saveur amère. 

o J'ai entendu trois cris différents de cet oi
seau. Le premier, le c r i d'appel ordinaire, qui' 
pousse pour rassembler ou pour avertir sa com
pagne, est un c r i simple, clair, assez harmo
nieux, r é p é t é plusieurs fois : tsching tschinf,^ 
second est un sifflement fort clair, qui peutse 
rendre par kiling ; on l'entend surtout dans la 
saison des amours; le mâle cherche pur ce cri i 
captiver les bonnes grâces de sa compagne; le 
t ro i s i ème est un c r i t rès-sourd , que le mâle ne 
lance, je crois, que lorsque la femelle couve 
ou conduit ses petits; on l'entend surtout au 
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lever et au coucher du soleil. Le m â l e se t ient 
alors sur la cime d'un c h ê n e ou d 'un saule, i l 
allonge le cou, laisse pendre ses ailes, et lance 
dans la fo r ê t ses cris rauques et for ts . 

« La huppe é l é g a n t e , la plus belle parure de 
cet oiseau, se déve loppe de bonne heure; elle 
existe chez les jeunes, âgés de quelques jours 
seulement. Elle n'est f o r m é e alors que de trois 
ou quatre plumes, brunes p l u t ô t que noires, 
non é la rg ies à leur pointe et droites. Ce n'est 
que quand la caille peut voler, que ces plumes 
se recourbent en avant. Le nombre des plumes 
q u i la composent varie beaucoup. Elle n'est 
f o r m é e parfois que d'une seule ; plus souvent 
de hu i t à d ix . 

« I m m é d i a t e m e n t a p r è s l 'accouplement, a l ieu 
la mue ; elle se fa i t lentement et peu à peu. I l 
m'est a r r ivé t r è s - r a r e m e n t de tuer une caille à 
casque qu 'on n'aurait pu empail ler . Les p l u 
mes m ê m e de la huppe tombent successive
ment ; on ne trouve presque jamais d ' i nd iv idu 
qui en soit tout à fait d é p o u r v u . » 

Chasse. — « La caille à casque est plus d i f f i 
cile à chasser que le col in de la V i r g i n i e . Elle ne 
se lève pas brusquement, elle ne vole pas plus 
vite que celui-ci ; mais une fois qu une compa
gnie s'est levée, et qu 'on en a tué un ou deux 
individus, i l devient presque impossible de faire 
feu de nouveau, elle ne se laisse plus a r r ê t e r . 
Lorsque les cailles à casque ont é té ef f rayées 
et qu'elles se sont rabattues, elles se rasent, sans 
se lever de nouveau, ou bien elles courent aussi 
vite et aussi lo in que possible,et on ne les trouve 
q u ' à une grande distance de l 'endroi t où elles 
ont pris terre. Par ces allures, elles fa t i 
guent non-seulement le chasseur, mais encore 
les chiens; les meilleurs, dans ces cas, ne sont 
pas d'une grande u t i l i t é . Souvent, i l est vra i , on 
arrive à pouvoir t i rer une caille à casque à la 
course ; mais quel chasseur digne de ce nom 
voudrait ainsi r empl i r sa c a r n a s s i è r e ? Le vol de 
cet oiseau est rapide, mais toujours en ligne 
droi te , de sorte qu 'un bon t i reur peut le tuer 
facilement. » 

C a p t i v i t é et a c c l i m a t a t i o n . — En 1852, 
M . Deschamps int roduis i t en France six paires 
de lophortyx de Californie. L ' année suivante, ils 
s ' é t a i en t dé jà reproduits, et plus tard M M . P o m 
me, de Rothschild et Saulnier en é levèren t p l u 
sieurs. Vo ic i ce q u ' é c r i t ce dernier touchant les 
résu l ta t s de ses e x p é r i e n c e s . 

« A p r è s avoir f a i t l 'acquisit ion de deux paires 
de colins de Cal i fornie , j ' a i eu le malheur de 
perdre l 'une de mes deux femelles. Ne sachant 

pas dis t inguer si le co l in q u i me restait de cette 
paire é t a i t m â l e ou femel le , j e pris le pa r t i de 
laisser les t rois oiseaux ensemble, m ' é t a n t r é 
servé le moyen de voi r et d ' e m p ê c h e r les ba
tailles, s 'il y avait l i e u . Je r emarqua i , non sans 
surprise, que l 'accord le plus par fa i t r é g n a i t 
pa rmi eux. Le co l in veuf ne g ê n a i t en r i en les 
rapprochements d u m é n a g e . 

« Ma femelle a c o m m e n c é sa ponte le 24 a v r i l , 
et a pondu tous les jours . Le 6 m a i , elle avait 
pondu quatorze œ u f s ; j ' e n pris douze, que j e 
mis couver sous une poule. Ce l a r c in n ' a r r ê t a 
pas la ponte de ma femel le ; car, en t r en te -hu i t 
jours, elle m'a fa i t t rente-six œ u f s , que j ' a i de 
m ê m e successivement soustraits, en ayant soin 
d'en laisser tou jours deux. Ayant r é s o l u de l u i 
abandonner les œ u f s qu'el le pondrai t , une fois 
le nombre de t rente-six œ u f s a t te int , j e l u i lais
sai couver sa q u a t r i è m e douzaine, qu'el le pon
di t avec quelque i r r é g u l a r i t é ; elle couva quinze 

1 jours , mais, ayant perdu quelques uns de mes 
jeunes é lèves , et craignant de ne pouvoi r donner 
tous mes soins aux jeunes q u i é c l o r a i e n t sous 
la m è r e , j e l u i ô ta i les douze œ u f s qu 'el le cou 
vait et les confiai à une poule . 

« H u i t jours a p r è s , elle r e c o m m e n ç a à pon
dre, mais ne donna pas plus de six œ u f s ; j e les fis 
couver, et comme ils n ' é t a i e n t pas f é c o n d é s , je 
n'obtins pas de jeunes; j e ne m'en é t o n n a i pas; 
car, lors de cette d e r n i è r e ponte, le m â l e é t a i t 
en pleine mue. 

« Ains i , cette femelle de col in m'a pondu c i n 
quante-quatre œ u f s ; elle se porte b ien , a fa i t une 
t rès-bel le mue et ne p a r a î t nu l lement f a t i g u é e . 

« Pendant tou t le temps qu 'ont d u r é la ponte 
et la c o u v é e , le m â l e s'est tou jours o c c u p é de sa 
femelle ; i l ne qui t ta i t jamais les abords du n i d 
pendant qu'elle pondait , et, durant les quinze 
jours que je laissai couver la femel le , i l se t i n t 
sans cesse p rès d'elle, tandis que l 'autre m â l e ne 
s'occupait nu l lement du couple. 

« Des douze premiers œ u f s que j e mis sous la 
1 couveuse, le 6 m a i , onze sont n é s le 28 m a i , à 
| 5 heures du ma t in , tous ensemble; une heure 

auparavant, pas un seul des douze œ u f s n ' é t a i t 
b ê c h é . 

« Ces petits oiseaux, sortant de leur coqui l le , 
sont vra iment mervei l leux à v o i r ; i ls sont bien 
plus vifs que les perdr ix et les cailles. A peine 
éc los , ils se mettent à gratter et se fon t vivre 
d'une m a n i è r e admirable. Quant aux soins que 
je leur donnai, ce f u r en t les m ê m e s que pour 
les jeunes faisans d o r é s . 

« j ' a i é levé mes onze premiers jeunes sans au-
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cune di f f icul té , j u s q u ' à l 'âge de six semaines. 
Alors, presque arr ivés à leur force, ils sont morts 
tout à coup, avec la m ê m e prompti tude, je puis 
le dire, qu'ils avaient mise à éc lore . Le lende
main, les quatre autres subirent le m ê m e sort. 
La mor t de ces petits animaux a eu l ieu avec 
des circonstances remarquables : ils se sont pe
lotés, r é u n i s deux à deux, et sont morts sans 
bouger. Aucun d'eux n'a eu de convulsions. 

« Des quarante-huit œufs que j ' a i fa i t couver 
j ' a i eu quarante-quatre petits, et i l nem'enreste, 
à l 'heure qu ' i l est (25 août 1854), que vingt-qua
tre : cela tient, sans nu l doute, à quelque ma
ladresse de ma part. La locali té que j ' a i choisie 
pour les élever est la m ê m e que pour les jeunes 
faisans do rés . 

« Ins t ru i t par l ' expér ience que je viens d'ac
q u é r i r à mes d é p e n s , j ' e s p è r e éviter déso rmai s 
les fautes que j ' a i commises. En attendant, 
cinquante-quatre œ u f s pondus par une m ê m e 
femelle et vingt-quatre individus élevés, sur 
quarante-quatre qui é ta ien t éclos , sont peu t -ê t re 
dé jà des résu l ta t s dignes d'attention. Us sont 
de nature à nous encourager dans l'espoir de 
réuss i r b ien tô t à acclimater en France l 'é légante 
espèce que je possède, et que p o s s è d e n t et c u l t i 
vent aussi plusieurs autres personnes. » 

En 1858, M . Deschamps en lâcha deux paires 
dans un endroit convenable, i l v i t qu'au mois de 
j u i n , elles avaient chacune une nombreuse fa
mi l l e . D'autres tentatives furent é g a l e m e n t cou
r o n n é e s de succès . Malheureusement elles ne 
paraissent pas avoir é té poursuivies avec assez 
de zè le . C'est ce qui semble r é su l t e r d'une com
municat ion de M . Buss iè re de Nercy. Le baron 
de Freyberg, qui s'est occupé de cette question 
et avec succès , donne à ce sujet les indications 
suivantes : « Dans l'espace de trois ans, de 1863 
à 1865, on obt int 732 œufs , qu i furent couvées 
par des poules; 154 jeunes seulement purent 
ê t re élevés. La perte s'éleva donc au chiffre 
é n o r m e de 578 œ u f s . On ne dit pas combien de 
femelles avaient pondu ; c'est dans leur nombre 
p e u t - ê t r e qu ' i l faut chercher la cause qui expl i 
que la grande quan t i t é d 'œufs i n f é c o n d s . On ne 
d i t pas non plus que les femelles aient couvé 
e l l e s -mêmes ; c'est cependant une condit ion i n 
dispensable pour obtenir de bons résu l ta t s . 

« Ces essais furent repris en Allemagne avec 
plus de soins et de p e r s é v é r a n c e ; les résu l ta t s 
en furent des plus heureux. On se proposa d'a
bord de rechercher si , en cap t iv i té , des lophortyx 
de Californie, impor t é s d ' A m é r i q u e , ne se re
produiraient pas, et si leurs petits seraient 

f éconds à la deux ième géné ra t i on . Toutes les 
expér iences r éus s i r en t à mervei l le ; une paire 
arriva m ê m e à élever deux couvées par an, si 
bien que de deux paires, on obt int au bout 
d'un an trente-neuf petits; les œuf s avaient él5 
couvés par leur m è r e . La seconde année , un 
mâ le et une femelle, tous deux nés l 'année pré
c é d e n t e , é l evèren t dix-sept petits. Dans la troi
s ième année , un couple de ceux nés l 'année d'a
vant éleva treize petits. C'est là un fait concluant 
en faveur de la possibil i té de l 'élève de ces oi
seaux. » 

Des listes publ iées par Freyberg montrent qu'en 
trois ans, trois mâ le s et quatre femelles pondi
rent en cinq couvées 77 œ u f s , sur lesquels 69 pe
tits virent le j o u r et atteignirent tous l'âge adulte. 

Auparavant, au mois de mars 1863, le même 
auteur avait a c h e t é des lophortyx de Californie 
mal soignés j u s q u e - l à . I l les mi t dans une cage 
bien disposée, et b ien tô t i l trouva des œufs. Les 
premiers é t a i en t épa r s , çà et là ; la femelle ne les 
couva pas, et i l dut en donner vingt-cinq à une 
poule domestique; mais, quatre jours après, la 
femelle avait de nouveau pondu quatre œufs, 
dans un endroit r e t i r é ; elle en pondit encore 
dix autres et se m i t alors à couver. Elle se fit 
un n id , en amassant sans beaucoup d'art des 
herbes et des chaumes. A u bout de vingt et un 
jours , douze petits virent le jour . Le père et la 
m è r e les guidaient, et neuf jours après, ils se per
chaient ; à seize jours , ils passaient la nuil avec 
leurs parents sur les branches les plus élevées. 
Dix-neuf jours ap rè s leur naissance, la femelle 
r e c o m m e n ç a à pondre, et se mit à couver, dès 
qu'elle eut pondu seize œufs . Cette fois encore 
tous a r r i v è r e n t à éc los ion . On put remarquer 
dans ces circonstances que le nid est creusé en 
terre, le plus possible sous une racine, et qu'il est 
f o r m é de mousse, de chaumes, de feuilles gros
s i è r e m e n t a s semblées . La femelle pond vers 
mid i ; elle couve seule. Le mâ le veille sur elle, 
l'avertit de tout . Elle ne souffre pas qu'on touche 
à ses œ u f s , et si m ê m e un petit oiseau s'est ap
p r o c h é du n i d , elle tourne plusieurs fois autour, 
cons idè re tous ses œuf s soigneusement avant de 
recommencer à couver. 

Les résu l t a t s furent moins bons, quand on lit 
couver les œ u f s de lophortyx par des poules. 
Celles-ci é c r a s è r e n t plusieurs œufs et plusieurs 
petits, en d é v o r è r e n t quelques-uns, les condui
sirent mal , en un mot , ne rendirent pas de grands 
services. « La vivacité des jeunes -cailles hup
pées , à peine écloses , di t Freyberg, en fait des 
oiseaux t r è s -p la i san t s à observer. Celles qui 
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ont é té couvées par des poules, ne s ' i n q u i è t e n t 
pas des appels de leur m è r e d 'adoption ; elles 
vont à leur fantaisie, cherchent e l l e s - m ê m e s 
leur nour r i tu re , et ne reviennent vers la poule 
que pour se r é c h a u f f e r . A cô té d'elles, des f a i 
sans du m ê m e â g e paraissent lourds et s tu-
pides. » Je crois devoir encore insister sur u n des 
r é su l t a t s de F r e y b e r g ; lesjeunes lophor tyx : des j 
d e r n i è r e s couvées q u ' i l ob t in t le c é d a i e n t beau
coup à leurs parents en grandeur et en v i v a c i t é ; 
e t i l a raison, je crois, quand i l a t t r ibue ce f a i t à 
la c o n s a n g u i n i t é , et q u ' i l d i t que, sans c r o i 
sements, on ne peut obtenir de s u c c è s sur 
des oiseaux élevés en cap t i v i t é . E n l i b e r t é , la 
nature s'en charge ; mais en cap t iv i t é , on t rouve 
tous les i n c o n v é n i e n t s c a u s é s par des unions 
aussi consanguines. 

D é s i r a n t on ne peut plus vivement de voir les 
lophor tyx de Californie a c c l i m a t é s dans nos f o 
r ê t s , je conseillai à mon ami Becker, de L u d -
wigs lus t , de faire à ce sujet des propositions 
au grand-duc de Mecklembourg. Ce pr ince , qu i 
suit de pareilles e x p é r i e n c e s avec le plus v i f i n 
t é r ê t , y consentit, et l 'on fit un essai avec c inq 
paires de lophor tyx . Je ne puis parler des r é 
sultats ; le mauvais temps q u ' i l a fa i t tout l 'é té 
dernier (1865), les connaissances insuffisantes 
et p e u t - ê t r e la mauvaise v o l o n t é des gardes aux
quels cette é d u c a t i o n é ta i t conf iée , on t a r r ê t é la 
mu l t i p l i ca t i on de ces oiseaux. 

« Les gardes de la faisanderie, m ' é c r i t m o n 
a m i , avaient c o u p é les ailes aux lophor tyx ; 
lorsqu'elles eurent r e p o u s s é , chaque m â l e se 
choisit une femel le . Suivant votre conseil, 
je les avais mises dans c inq cages à é lève , 
commun iquan t l i b remen t ensemble. Une paire 
se s é p a r a et s'empara d 'un des compart iments ; 
une seconde, une t r o i s i è m e , une q u a t r i è m e la 
suivirent , et b i e n t ô t tous les compart iments 
f u r e n t o c c u p é s . Le 18 av r i l , tous les couples 
é t a i e n t bien f o r m é s , chacun avait fa i t ses dispo
sit ions. Le 11 ma i , la ponte c o m m e n ç a . Les pre
miers œ u f s é t a i e n t impar fa i t s , c ' e s t - à - d i r e t r è s -
petits (mo i t i é moins grands que ceux q u i f u r e n t 
pondus plus tard), arrondis, couleur de terre, cou
verts de points f o n c é s t r è s - n o m b r e u x . Les autres, 
pondus plus t a rd , é t a i e n t ovales, et d 'un dessin 
plus dé f in i et plus net. Les premiers f u r e n t d é 
posés ç à et là, et sans intervalles de temps r é g u 
liers. Une femelle pondait tous les trois jou r s , 
une autre tous les deux jours , une autre enf in 
tous les c i n q ou six jours . Les t r o i s i è m e et qua
t r i è m e œ u f s f u r e n t enf in par fa i t s , mais leur 
ponte se fit encore s implement sur le sable. A 

ce moment , je creusai une l égè re d é p r e s s i o n 
sous un p i n , et j ' y rassemblai tous les œ u f s ; les 
femelles suivirent cet exemple, et v inren t y pon
dre sans exception. Tro is d'entre elles garnirent 
leur n i d de racines, de br ins de f o i n , les dispo
sant v

v l ' entour en fo rme de couronne. Qui t 
taient-elles leurs œ u f s , elles les recouvraient de 
feuilles s è c h e s . L a ponte cont inua ainsi pendant 
plusieurs jours ; de fortes pluies, pendant les
quelles le n id f u t c o m p l è t e m e n t i n o n d é , ne pa
ruren t pas exercer d ' inf luence nuis ible . 

« E n f i n , le 1 e r j u i n , je vis avec plaisir la fe 
melle, qu i avait pondu la p r e m i è r e , se met t re à 
couver. 

« Le m â l e é la i t alors charmant à vo i r . P e r c h é 
sur une branche, i l avertissait par un c r i de l 'ar
r ivée de chaque personne ; a u s s i t ô t , la femel le se 
tapissait à te r re , de telle sorte qu 'on pouvai t à 
peine l 'apercevoir J'en conclus que les l o 
phor tyx de Californie savent mieux cacher leur 
n id que les perdr ix , de m ê m e qu'elles surpas
sent celles-ci en vitesse, en ag i l i t é , en vivaci té 
et en prudence. S'approchait-on de la femelle 
plus p r è s que cela ne convenait au m â l e , ce lu i -
ci poussait de nouveaux cris plus pressants ; la 
femelle s'envolait alors, mais a p r è s avoir recouvert 
avec ses pattes ses œ u f s de feuil les s è c h e s . Les 
autres femelles ne c o u v è r e n t pas, et j e dus don 
ner leurs œ u f s à des poules et à des dindes. 

« A u bout de vingt- t rois jou r s , douze des pe
tits couvés par leur m è r e v inren t à é c l o s i o n . Le 
premier j o u r , la m è r e les guida longtemps, en les 
abr i tant sous ses ailes. El le les guidai t dans la 
recherche de leur nou r r i t u r e , et les avertissait de 
l 'approche d 'un h o m m e . U n seul c r i p o u s s é par 
elle faisait aus s i t ô t d i s p a r a î t r e tous les pous
sins, et si bien qu 'on ne pouvait les apercevoir. 
Leur croissance f u t t r è s - r a p i d e . A u commence
ment de septembre, ils volaient par fa i tement ; 
quelques-uns avaient m ê m e le plumage des 
adultes. 

« Les autres œ u f s , au nombre d 'environ 
soixante-dix, eurent un sort ma lheureux . Les 
petits q u i v i ren t le j o u r fu r en t , les uns é c r a s é s 
par les dindes, les autres d é v o r é s par les poules ; 
d'autres p é r i r e n t au bou t de quelque temps. 
Ceux qui fu ren t mis dans u n appareil à incu
bat ion ar t i f ic ie l le ne purent é c l o r e . 

a Je n'ai pas besoin de dire que ces i n s u c c è s 
partiels ne m'ef f rayent nu l lement , et que l ' é lève 
des lophor tyx sera poursuivie act ivement . » 

Ces observations prouvent bien é v i d e m m e n t 
qu 'on ne peut r é u s s i r q u ' à la cond i t ion de fa i re 
couver les œ u f s , é l ever les petits par leur m è r e . 
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Je dois d'ire cependant que j ' a i souvent vu le 
contraire; j ' a i vu des poules conduire avec beau
coup de tendresse leurs jeunes d'adoption ; 
c 'é tai t un spectacle divertissant d'observer le 
désespoir où les mettait la pé tu l ance de ces 
jeunes oiseaux. Les lophortyx de Californie, é l e 
vés par de bonnes poules, n'ont g é n é r a l e m e n t 
aucune peur de l 'homme ; ils reconnaissent en 
lu i leur bienfaiteur; ils trottent dans la cour et 
le j a rd in , entrent dans la maison, deviennent 
des animaux semi-domestiques. Mais ce n'est 
pas là le r é su l t a t que nous voulons obtenir . Ce 
que nous cherchons, c'est de peupler nos fo rê t s 
de ces ravissants oiseaux; et je suis convaincu 
que nous y réuss i rons . P e u t - ê t r e arriverai-je à 
déc ider quelque chasseur, quelque naturaliste 
à renouveler ces e x p é r i e n c e s ; aussi rapporterai-
je encore le r é su l t a t de quelques observations, 
dont une partie me sont personnelles. 

Avant de se procurer des lophortyx de Cali
fornie , i l faut leur p r é p a r e r un endroit conve
nable. U suffira de leur donner un espace de 
3 m è t r e s et demi de large, e n t o u r é , ce qu i se
rait pour le mieux, d'un enclos de 2 à 3 m è t r e s 
de haut . Les faces t o u r n é e s vers le nord et l'est 
doivent ê t re f e rmées par des parois solides; les 
divers compartiments seront séparés par des 
barreaux se r rés ; le haut sera recouvert d'un 
t re i l l i s en f i l de fer . Les barreaux peuvent ê t re 
en bois; mais ceux en fer sont p r é f é r ab l e s ; ils 
r é s i s t en t aux carnassiers, et i l ne faut pas ou 
blier que la marte peut souvent passer à travers 
u n filet, et jamais à travers un treil l is en fil de 
fer. Une partie de ce sol sera recouvert de sable, 
une autre de gazon, une t ro i s i ème enfin sera 
p l an t ée de buissons toujours verts, se r rés , et 
touffus jusqu'au ras du sol. On peut recouvrir 
d'un toi t une partie du t re i l l is , de m a n i è r e à 
donner aux oiseaux un abri contre la pluie. J ' in
siste beaucoup sur l ' é tab l i s sement de petites 
portes, par lesquelles on pourra enlever et poser 
les vases contenant le boire et le manger, sans 
d é r a n g e r les oiseaux. Freyberg conseille de t ra
cer dans l'enclos un chemin, recouvert de sable, 
d 'où le gardien puisse voir tout ce qui se passe ; 
i l conseille encore d 'é lever de petites é m i n e n c e s 
qu i deviennent pour les mâ le s un siège de p r é 
d i lec t ion ; en outre, les femelles y vont pondre, 
lorsque ces é m i n e n c e s sont p lantées de buissons, 
et surtout si l 'on y creuse une légère dépress ion 
où l 'on rassemble les œ u f s épa r s . En agissant 
ainsi, on e m p ê c h e le n id d 'ê t re s u b m e r g é par les 
grandes pluies. Si l 'on met sur ces é m i n e n c e s 
quelque vieille souche laissant assez de place 

pour l ' é tab l i ssement du n i d , les lophortyx s'en 
trouveront t r è s -b i en aussi. 

Les lophortyx de Californie et de Gambel 
vivent en bonne harmonie avec les autres o i 
seaux ; on fera bien de mettre avec eux quel
ques alouettes, quelques bruants et quelques 
pinsons. 

Leur nourr i ture doit ê t r e var iée . De bon mil
let en formera le fond, mais on devra y ajouter 
des grains, des vesces, des pois, du chènevis, 
etc. Toutes ces graines doivent leur ê t re données 
sèches . Celles qu i seraient mouil lées pouvant 
les rendre malades, on aura soin de les enlever. 
I l faudra leur donner peu de gousses de légumi
neuses, leur usage t rop p ro longé les rendrait 
s tér i les . On ne doit pas les sevrer de substances 
vertes : en hiver de choux, de salade; au prin
temps, d'herbes f r a î c h e s . On fera bien de sus
pendre ces aliments verts assez haut, de manière 
à forcer les oiseaux à sauter, à se donner un 
mouvement indispensable à leur bien-être. 
Avant et pendant la saison des amours, les lo
phortyx adultes ont besoin d'insectes; lesjeunes 
ne peuvent s'en passer. Des œufs frais de four
mis conviennent parfaitement à ces derniers ; 
n'en a-t-on pas, on les remplacera par d'autres 
insectes, mais jamais i l ne faut en donner trop 
à la fois. 

Les lophortyx de Californie destinés à l'élève, 
doivent ê t r e ache t é s dans plusieurs endroits. On 
en fa i t venir de d i f fé ren t s jardins zoologiques, 
et on m é l a n g e les couples, mettant un mâle 
venu d ' ic i , avec une femelle venue de là. A 
part ir de ce moment, on abandonne chaque 
couple à l u i - m ê m e ; on l u i donne une nourriture 
var iée et abondante, des œuf s de fourmis, du 
chènevis pour les exciter. I l faut n'entrer dans 
l'enclos q u i les renferme que si la femelle pond 
sans couver. Couve-t-elle, i l faut veiller à ce 
qu'elle ait bien à manger. Pond-elle un nombre 
d ' œ u f s t r è s - c o n s i d é r a b l e , c'est signe que le mâle 
est faible ; dans ce cas, i l faut l u i en donner un 
autre. 

A dix ou douze jours , les jeunes peuvent me
ner une vie plus i n d é p e n d a n t e ; i l est temps de 
les l âcher dans la fo rê t , dans un endroit con
forme à leurs instincts. I l est très-important de 
les mettre en l iber té pendant la belle saison; on 
leur faci l i te ainsi leur t â c h e . Sous la conduite 
de leurs parents, lesjeunes lophortyx deviennent 
craintifs, prudents, et é chappen t à la plupart 
des dangers qu'i ls rencontrent; ils savent faire 
choix des meilleurs endroits ; ils résistent mieux 
à l 'hiver, et se reproduisent le printemps suivant. 
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Fig. 92. La Caille commune (p. 378;. 

Quant à leurs parents, i l est assez probable 
qu ' i ls auront encore une couvée , dans la m ê m e 
a n n é e . 

I l est év iden t que l 'accl imatat ion r é u s s i r a d 'au
tant mieux qu 'on l â c h e r a s i m u l t a n é m e n t plus 
de ces oiseaux en un m ê m e endroi t . U n insuc
cès ne doit pas nous effrayer; nous devons r é u s 

sir, aussi bien qu 'on a r é u s s i en Angleterre avec 
la perdr ix rouge et le co l in de la V i r g i n i e . « On 
peut accorder quelque valeur au bon m a r c h é 
de ces oiseaux, d i t F reybe rg ; mais j e suis con
vaincu que dix paires, ayant des jeunes, se re
produisant une fois dans l ' a n n é e , peupleraient 
tout leur premier domaine en deux ans. » 

L E S C O T U R N I C I D E S — COTURNICES. 

Die Wachteln, tlie common Quails. 

C a r a c t è r e s . — L e s c o t u r n i c i d é s d i f f è r e n t assez, 
croyons-nous, des p e r d i c i d é s pour que nous 
devions en faire une fami l le à part . Us sont ca
rac t é r i s é s par leur tai l le peti te , leurs ailes 
pointues, leur queue c a c h é e sous les plumes 
du c r o u p i o n , leurs pattes courtes ou moyennes, 
faibles et d é p o u r v u e s d'ergot ; leur plumage 
abondant, et leur t ê t e c o m p l è t e m e n t e m p l u m é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Lors m ê m e 
que l 'on rangerait p a r m i les p e r d i c i d é s toutes 
les e spèces dont la place est encore douteuse 

BBKBM, 

dans le s y s t è m e , on doi t accorder à chaque par
tie de l 'ancien monde une ou plusieurs e spèces 
de c o t u r n i c i d é s qui l u i sont propres. Cette 
fami l l e est de toutes les fami l les de g a l l i n a c é s 
la plus r é p a n d u e . E l l e est sur tout nombreuse 
dans la Malaisie et dans l 'Aus t ra l i e , et nous ne 
connaissons pas encore toutes les e s p è c e s q u i y 
v iven t . L 'a i re de dispersion de chaque e s p è c e 
est e l l e - m ê m e f o r t é t e n d u e . 

Cette f a m i l l e est p a r t i c u l i è r e m e n t é t a b l i e su? 
le genre suivant : 

1Y - 359 
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L E S C A I L L E S — COTURNIX. 

Die Wachteln, the common Quails. 

Caractères. — Avec un corps massif, les 
cailles ont cependant des formes assez sveltes; 
leur bec est petit , élevé à la base et inséré haut 
sur le f r o n t ; leurs ailes sont courtes, subob
tuses, les d e u x i è m e , t ro is ième et q u a t r i è m e 
r émiges é tan t les plus longues ; leur queue, com
posée de douze pennes molles, est courte et ar
rondie ; leurs tarses sont faibles et leurs ongles 
courts et g rê l e s . Le plumage varie peu suivant 
les sexes; cependant les mâ le s se distinguent 
par quelques attributs particuliers. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre a 
des r e p r é s e n t a n t s dans toutes les parties du 
monde, et l 'espèce e u r o p é e n n e qu i l u i sert de 
type se trouve dans la moi t ié du globe. 

S l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Par leurs al
lures, les cailles d i f fè ren t beaucoup des perdrix. 
Les voyages qu'elles entreprennent modif ient 
s i n g u l i è r e m e n t leur m a n i è r e de vivre. Sous le 
rapport des m œ u r s , des instincts, d u mode de 
reproduction, elles p r é s e n t e n t aussi plusieurs 
p a r t i c u l a r i t é s . Elles sont peu sociables; l 'union 
des sexes est chez elles peu in t ime ; elles ne se 
réun i ssen t en bandes que pour voyager; elles 
se trouvent bien partout où la nourr i ture ne 
fait pas dé fau t , et se reproduisent dans des pays 
où elles sont é v i d e m m e n t é t r a n g è r e s . Sous le 
rapport des facu l tés physiques et intellectuelles 
elles ne le c è d e n t pas aux autres ga l l inacés . Les 
p téroc l idés seuls ont le vol plus rapide. 

Leur r ég ime est le m ê m e que celui des petits 
ga l l inacés ; on peut dire, cependant, q u ' i l estplus 
animal que végétal . Malgré leur peu de fidélité 
conjugale, ou peu t -ê t re à cause de cela, les 
cailles se mul t ip l ient t r è s - r a p i d e m e n t ; mais 
cette grande mul t ip l ica t ion suff i t à peine pour 
couvrir les pertes qu'elles ont à subir. Bon 
nombre d'ennemis les menacent, dans le nord 
comme dans le sud. Chaque automne, chaque 
printemps, l 'homme en dé t ru i t des centaines 
de mi l le , el les flots de la mer en engloutissent 
au moins autant. Aussi, leur nombre varie beau
coup dans une m ê m e loca l i t é ; t r è s -abondan tes 
une a n n é e , elles sont rares l ' année suivante. 

LA CAILLE COMMUNE — COTURNIX COMMUNIS. 

Die Wachtel, the common Quail. 

Caractères. — La caille commune (fig. 92) a le 
dos brun , rayé transversalement et longi ludinale-

ment de jaune roux; la tê te de m ê m e couleur, 
mais plus f o n c é e ; la gorge brun-roux; le jabot 
jaune-roux ; le mi l i eu du ventre blanc- jaunâ
t re ; les flancs roux, à raies longitudinales jaune 
c la i r ; une ligne d'un brun-jaune clair part de 
la racine de la mandibule supér i eu re , passe au-
dessus de l 'œil , descend sur les côtés du cou, 
et entoure la gorge; là, elle est l imitée de cha
que côté par une ligne é t ro i te d'un brun foncé ; 
les r é m i g e s primaires sont d 'un brun noirâtre, 
semées de taches d 'un jaune rous sâ t r e , disposées 
en séries transversales ; la p r e m i è r e rémige est 
bordée en dehors d 'un liséré é t roi t , jaunâtre; 
les rectrices sont d'un jaune roux, avec les 
tiges blanches et des bandes noires. 

La femelle a des couleurs plus pâles, moins 
nettes ; la gorge est moins bien dessinée. L'oeil 
est d 'un rouge-brun c la i r ; le bec gris-de-corne; 
les pattes sont d 'un jaune clair ou rougeâtre. 
La caille a 21 cent, de long et 36 cent, d'en
vergure; la longueur de l'aile est de 11 cent., 
celle de la queue de 5. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l est peu 
de pays de l'ancien monde où la caille commune 
ne se montre . En Europe, on la trouve à par
t i r du 60° de latitude boréa le , et régulière
ment à part ir du 50°. Dans l'Asie centrale, 
mais sous une latitude un peu moins éle
v é e , elle est peu t -ê t r e plus commune encore. 
De ces con t rées , elle é m i g r é tous les ans vers le 
sud; elle traverse le nord de l 'Afrique, arrive 
dans la zone tropicale de cette partie du monde 
et dans le sud de l'Asie ; peut-être même ne 
fait-elle que franchir les tropiques et va-t-elle 
s 'é tabl i r dans la zone t e m p é r é e antarctique ; les 
cailles que l 'on tue au Cap ressemblent abso
lument à celles de nos rég ions . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les cailles 
sont r é e l l e m e n t s ingu l iè res à cause des voyages 
qu'elles entreprennent. Ces voyages ont lieu 
tous les ans ; ils ne d i f fè ren t pas essentiellement 
de ceux des autres oiseaux. Quelques cailles 
semblent voyager toute l ' année , et celles même 
qui , pour se reproduire, demeurent quelque 
temps dans un endroit , ne partent pas toutes 
au m ê m e moment. A la f in d 'août , on en voit 
arriver i so lément en Egypte ; elles sont plus 
nombreuses en septembre, mais, à la même épo
que, on trouve dans nos cont rées des femelles 
encore sur les œ u f s , et des jeunes couverts seu
lement de duvet. La grande émigrat ion a lieu 
en septembre, elle se continue en octobre, et 
l 'on voit quelques retardataires en novembre. H 
ne pa ra î t pas que les cailles se rassemblent pour 
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voyager ; on d i ra i t que chaque i n d i v i d u part \ 
sans se soucier de ses semblables; mais, en 
route, un é m i g r a n t se j o i n t à d'autres, et ainsi 
se fo rmen t ces grandes bandes q u i ar r ivent dans 
le m i d i de l 'Europe. Dès le commencement de 
septembre, tous les champs, le l o n g de la M é 
d i t e r r a n é e , f o u r m i l l e n t de cailles. « Dans les 
haies, le long des ravins, des fossés , des p ra i 
ries, dans chaque buisson, d e r r i è r e chaque 
motte de ter re , d i t Von der Muhle , en parlant de 
la G r è c e , une caille se lève sous les pas du 
chasseur; en quelques heures, sa c a r n a s s i è r e est 
rempl ie . Si le sirocco a souf f lé la nu i t , le len
demain , on ne trouve plus une seule caille là 
où elles é t a i en t en nombre la ve i l l e ; mais b ien
tô t de grandes bandes apparaissent subitement 
de nouveau, et cela continue ainsi j u s q u ' à ce que 
le f r o i d de la nu i t a r r ê t e les voyageuses. » U en 
est de m ê m e en Turqu ie , dans le sud de l ' I ta l ie , 
en Espagne, sur les bords de la mer Noire et de 
la mer Caspienne, sur les cô tes du Japon et de 
la Chine. Dé jà cependant un grand nombre de 
cailles passent l 'hiver dans le m i d i de la France, 
et surtout dans les trois p é n i n s u l e s m é r i d i o 
nales de l 'Europe ; on en a m ê m e vu quelque
fois rester en Al lemagne . 

Toutes les cailles voyagent sur le continent 
aussi longtemps qu'elles le peuvent ; c'est pour
quoi on en voi t d ' innombrables quan t i t é s à 
l ' e x t r é m i t é des trois p re squ ' î l e s e u r o p é e n n e s . Si 
le vent est contraire, elles s ' a r r ê t en t ; s 'il est 
favorable, elles reprennent leur vo l , f ranchis
sent la mer dans la di rect ion du sud-ouest. Si 
le vent reste constant, leur t r a v e r s é e est heu
reuse ; quand l 'air est calme, i l est rare qu'une 
d'elles tombe à la mer. Les voyageuses volent 
tant qu'elles peuvent; sont-elles f a t i g u é e s , au 
rapport de marins dignes de f o i , elles s'abattent 
sur les flots, s'y reposent, puis se r e l è v e n t et 
cont inuent leur route . U en est autrementquand 
le vent change, ou que la t e m p ê t e s 'é lève . Bien
tôt é p u i s é e s , elles ne peuvent cont inuer leur vo l , 
se p r é c i p i t e n t sur les écue i l s , sur les rochers, 
sur le pont des navires, et y demeurent l ong 
temps immobiles . Lors m ê m e que le calme s'est 
ré t ab l i dans l ' a t m o s p h è r e , elles h é s i l e n t p l u 
sieurs jours avant de continuer leur voyage. 
C'est ce que l 'on a observé ; mais l 'on ne sait 
combien d'entre les é m i g r a n t s tombent dans la 
mer et s'y noient. 

A cette é p o q u e , sur la cô t e septentrionale 
d 'Af r ique ,on peut souvent assister à l ' a r r ivée des 
cailles. On a p e r ç o i t u n poin t no i r , glissant au-
dessus de l ' eau ; ce po in t approche rapidement ; 

en f in , on voi t l 'oiseau f a t i g u é se p r é c i p i t e r à 
ter re , i m m é d i a t e m e n t au bord de l 'eau. U reste 
là quelques minu tes , et p a r a î t incapable de 
faire u n mouvement . Mais cet é t a t ne dure pas 
longtemps. Les cailles qu i ont a t te r r i commen
cent à s'agiter; elles se lèvent , et b i e n t ô t toutes 
courent rapidement sur le sable. U fau t du 
temps pour qu'elles osent se confier de nouveau 
à leurs ailes, et c'est dans la course qu'elles 
cherchent alors leur salut . Les premiers jou r s , 
elles ne prennent leur vol qu 'en cas de danger 
e x t r ê m e . Je ne fais aucun doute q u ' à par t i r du 
momen t o ù elles ont mis pied à te r re , c'est sur
tout en courant qu'elles cont inuent leurs m i 
grations. 

Dès lors, on rencontre les cailles par tout dans 
le nord-est de l ' A f r i q u e , mais nul le par t en 
grandes bandes; elles sont i so lées , quoique 
nombreuses dans certaines l oca l i t é s . Elles cher
chent des endroits convenables, des champs, des 
j a c h è r e s couvertes de halfa , et sur tout les step
pes. Je crois que tout le temps qu'elles res
tent en A f r i q u e , elles errent et ne fon t pas u n 
long s é j o u r dans le m ê m e canton. A l ' e n t r é e du 
pr intemps, la retrai te commence ; et en a v r i l , 
les cailles se r é u n i s s e n t sur la c ô t e , mais moins 
nombreuses qu'en automne. Elles ne semblent 
d'ailleurs pas suivre la m ê m e rou te ; aux Cycla-
des, Erhard n'a jamais o b s e r v é une seule cail le 
au pr in temps, tandis qu'en automne elles y ar
r ivent en nombre c o n s i d é r a b l e . Par contre, d'au
tres observateurs disent que, dans d'autres î l e s , 
à Malte , par exemple, les cailles se mon t ren t 
aussi nombreuses dans l 'une que dans l 'aulre 
saison. Les voyages d 'hiver ont l ieu lentement . 
On a r e m a r q u é que les cailles q u i , à la fin d'a
v r i l , arr ivent t r è s - n o m b r e u s e s dans le sud de 
l 'Europe, en disparaissent peu à peu, sauf que l 
ques-unes qu i y restent pour n icher . 

E n é t é , la caille s ' é tab l i t dans les plaines fer 
ti les, couvertes de moissons. El le év i t e les 
hautes r é g i o n s ; elle est rare d é j à sur les co l 
lines. Elle n 'aime pas l'eau et on ne la voi t jamais 
p rè s des marais. I m m é d i a t e m e n t a p r è s son ar
r ivée , elle s ' é t ab l i t dans les champs de b l é et de 
seigle; plus ta rd , elle se mont re moins d i f f i c i l e 
dans le choix de sa demeure ; on peut cepen
dant admettre qu'elle ne se p la î t pas t rop 
là où les emblavures fon t d é f a u t et qu'el le 
ne s'y mont re que lors de ses migra t ions . En 
voyage, elle se r é f u g i e souvent dans les buissons; 
en é t é , elle ne qui t te pas les champs. 

La caille n'est n i u n bel oiseau, n i u n oiseau 
bien d o u é , et cependant elle est c h é r i e de tous, 
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jeunes et vieux. Elle le doit à son cr i sonore, re
tentissant, bien connu : buckwerwuck, que cha
cun aime à entendre et qui contribue puissam
ment à l 'animation de la campagne. Dans ses 
m œ u r s , ses allures, elle diffère beaucoup des 
perdrix. Elle marche rapidement, mais sans 
g râce , tenant la tê te r e n t r é e , la queue pendante 
et hochant la t ê t e . Elle prend rarement une al
lure plus noble. Elle vole vite, avec brui t , par 
saccades, et bien plus rapidement que la starne 
grise. Elle ondule son vol assez é l é g a m m e n t , 
mais elle n'aime pas à franchir d'une traite 
un grand espace; ce n'est que lors des migra
tions qu'elle s'élève haut dans les airs, encore 
s'abat-elle sur le sol, le plus tô t qu'elle peut, 
pour continuer sa route en courant. 

Des cailles franchissent plus de cinquante 
lieues en une n u i t ; on a t rouvé dans le jabot de 
ces oiseaux, au moment de leur a r r ivée sur nos 
côtes de France, les graines de plantes a f r ica i 
nes qu'elles avaient m a n g é e s la veille. 

La caille commune a les sens de l 'ouïe et de là 
vue surtout bien d é v e l o p p é s ; mais son in te l l i 
gence est au moins m é d i o c r e . Elle n'est pas 
d é f i a n t e ; cependant, elle est toujours craintive. 
Quand elle est poursuivie de p rès , elle agit en 
quelque sorte fo l lement ; elle se croit sauvée , 
quand elle a caché sa t ê t e . Elle ne s'attache 
point à ses semblables, et ce n'est que la néces
sité qu i la fait se joindre à elles. Le mâle montre 
m ê m e une certaine antipathie pour les autres 
m â l e s ; i l les poursuit avec une rage aveugle, 
leur l ivre des combats a c h a r n é s , et maltraite sou
vent aussi la femelle qu i a e n f l a m m é ses désirs . 
Celle-ci est bonne m è r e ; elle adopte souvent de 
jeunes orphelines, qui l'abandonnent dès qu'elles 
n'ont plus besoin de sa protection. Quant aux 
autres animaux, la caille ne s'en occupe que 
pour les éviter , elle ne vi t en bonne ami t i é avec 
aucun. 

La caille commune a divers cris ; mais, sauf 
celui de l 'accouplement, aucun de ces cris n'est 
assez for t pour ê t r e entendu de lo in . Le cr i 
d'appel des deux sexes peut se rendre par bu-
biwi; le c r i d'amour, plus for t , par prickick ou 
brubrub; le cr i de m é c o n t e n t e m e n t par gour, 
gour; le c r i de crainte par trulilil trulil, celui 
de terreur par trul reck reck reck. Lorsque la 
frayeur la domine, la caille pépie . A u moment 
des amours, le m â l e commence par crier sour
dement : waerre wacrre, puis vient le cri bien 
connu : buckiverwuck, qu ' i l r épè t e plusieurs fois 
de suite. 

Tant que le soleil est au-dessus de l 'horizon, 

la caille reste silencieuse et cachée dans les 
champs, au mi l ieu des chaumes et des herbes; 
vers mid i , elle prend un bain de sable, se chauffe 
au soleil, ou s'endort; vers le soir, elle devient 
vive et active. C'est alors qu'on entend son cri , 
qu'on la voit courir ou voler, chercher sa nour
r i ture, et se joindre à une compagne ou livrer 
bataille à un r iva l . Elle se nourr i t de graines de 
toute espèce , de feuilles, de bourgeons et d'in
sectes. Elle semble m ê m e p r é f é r e r ceux-ci ; mais 
elle para î t ne p rospé re r q u ' à la condition de se 
nourr i r pendant plusieurs mois de grains de blé. 
Elle a besoin d'avaler de petites pierres pour 
facili ter sa digestion, et i l l u i faut de l'eau fraîche 
pour é t a n c h e r sa soif. Mais la rosée amassée sur 
les feuilles l u i suf f i t . 

T r è s - p r o b a b l e m e n t la caille commune vit en 
polygamie. Le m â l e est un des plus jaloux de 
tous les gal l inacés ; i l cherche à expulser de son 
domaine tous ses rivaux et leur livre des com
bats à mor t . Ainsi que nous venons de le dire, 
i l est despote et violent, comme pas un oiseau, 
à l 'égard de la femel le ; i l la maltraite, si elle ne 
veut se soumettre i m m é d i a t e m e n t à ses désirs: 
i l s'accouple m ê m e avec d'autres oiseaux. Nau
mann a eu le spectacle d'une caille mâle voulant 
s'accoupler avec un jeune coucou; i l dit qu'on 
a vu des mâles en amour se précipiter sur des 
oiseaux morts, et i l regarae comme possible cette 
ancienne l égende : que les cailles s'accouplent 
avec les crapauds. Ce n'est qu'au commence
ment de l 'é té que la femelle commence à tra
vailler à son n i d ; elle creuse à cet effet dans un 
champ de blé ou de fèves une légère dépres
sion, la tapisse de quelques feuilles sèches et y 
pond de hu i t à quatorze œufs , grands, pirifor-
mes, lisses, d 'un brun j a u n â t r e , el parsemés de 
taches d'un brun noir ou d'un brun foncé, très-
diversement disposées . Elle couve dix-neuf ou 
vingt jours. U est d i f f ic i le de lu i faire abandon
ner ses œufs , et elle pér i t souvent victime de 
son d é v o u e m e n t . Pendant qu'elle couve, le mâle 
erre dans la campagne, en quê te de nouvelles 
amours et sans aucun souci de sa progéniture. 
A peine écloses , les jeunes cailles courent avec 
leur m è r e , qu i les conduit, les garde sous ses 
ailes quand le temps est mauvais, leur témoigne 
beaucoup de tendresse. Elles croissent très-rapi
dement et n 'obé issent b ien tô t plus à leur mère. 
A ce moment, elles se battent entre elles jusqu'au 
sang. A deux semaines, elles volettent; à cinq ou 
six semaines, elles sont assez grandes et peu
vent assez bien voler pour entreprendre leurs 
voyages. 
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Assez souvent, à la fin de l ' é t é , on t rouve en
core des m è r e s conduisant des jeunes, q u i 
n'auraient certainement pas le temps de grandi r 
avant l ' au tomne ; aussi, ces couvées tardives 
pé r i s sen t - e l l e s g é n é r a l e m e n t . Celles m ê m e q u i 
sont n é e s plus t ô t ont beaucoup à sou f f r i r des 
carnassiers et des rapaces, et l 'on peut admettre 
que la m o i t i é a disparu avant l ' é p o q u e des m i 
grat ions. Mais celles q u i survivent ont aussi des 
dangers à cour i r , et l 'homme se mont re leur 
ennemi le plus redoutable. 

Chasse. — Sur toutes les cô tes nord-est et 
nord-ouest d e l à M é d i t e r r a n é e , on chasse la caille 
commune à l'aide de filets, de collets, de p ièges 
de toute espèce . L ' î le Capri , s i t uée à l ' e n t r é e du 
golfe de Naples, est r e n o m m é e pour le nombre 
de cailles qu'on y prend. Jadis l ' évêque de l ' î le 
percevait une d î m e sur celles qu 'on y capturai t , j 
et béné f i c i a i t , d i t - on , d'une somme de 40 à 
50,000 francs. A Rome, d ' ap r è s Wate r ton , on \ 
met parfois en vente, en un seul j o u r , 17,000 ca i l 
les. Sur la cô t e espagnole, l â c h a s s e des cailles, 
q u i a surtout l ieu au pr intemps, n'est pas moins 
fructueuse. Sonnini nous apprend que sur .a 
cô te de la M o r é e , et p a r t i c u l i è r e m e n t à M a ï n a , on 
sale les cailles que l 'on vient ensuite vendre dans 
les î les de l ' A r c h i p e l . Les habitants de l ' île de 
Santorin en feraient é g a l e m e n t des provisions 
d'hiver et les conserveraient dans du vinaigre. 
V o n der Mi ih le conf i rme le fa i t : « Dans la 
Ma ïna , d i t - i l , et surtout dans les î les , au moment 
du passage, tous, jeunes et vieux, sont o c c u p é s à 
la chasse et à la p r é p a r a t i o n des cailles. On les 
prend avec des lacets, des filets, des g luaux; des 
enfantslesassomment à coups de b â t o n à mesure 
qu'elles arr ivent . On les p l u m e , on leur coupe 
la t ê t e et les pattes, on les vide, a p r è s leur avoir 
fendu la p o i t r i n e , puis on les emballe comme 
des harengs et on les e x p é d i e . Dans plusieurs 
loca l i t é s , cette chasse est tellement importante 
qu'en 1834, lors de l ' insurrec t ion de la Ma ïna , 
la proposit ion ayant é t é fai te d y in terdire la 
vente de la poudre, le min i s t r e Cobetti s'y op
posa vivement au sein du conseil des ministres, 
en donnant pour raison que l ' on en l ève ra i t ainsi 
aux habitants leur plus impor tan t moyen d 'a l i 
mentat ion. » 

C a p t i v i t é . — La caille c o m m u n e est un o i 
seau a g r é a b l e à tenir en c a p t i v i t é . El le perd 
une part ie de sa t i m i d i t é , n'est pas d i f f i c i l e à 
entretenir , et ne salit g u è r e les appartements. Elle 
s'habitue assez rapidement à la vie de la vol iè re 
et m ê m e de la cage, et s'y reprodui t fac i lement . 
Dans les appar tements , elle niche souvent, mais 

elle y é lève rarement ses petits ; dans les grandes 
vol iè res des j a rd ins zoologiques, les r é s u l t a t s 
sont plus heureux. On a vu des cailles se repro
dui re m ê m e d a n s des condit ions t r è s - d é f a v o r a b l e s . 
A i n s i , une femel le s é q u e s t r é e dans une cage 
t r è s - é t r o i t e , et qu 'on l i v r a i t de temps en temps» 
au m â l e , aura i t pondu successivement soixante 
et treize œ u f s , q u i , r e t i r é s au f u r et à mesure 
qu ' i ls é t a i e n t pondus, et mis ensuite en incuba
t i o n sous des poules de petite race, sont tous 
éc los , à deux ou trois p r è s . E n vo l i è r e , les cailles 
sont moins amusantes que dans lesappartements, 
où elles charment leur m a î t r e par leur g a i e t é , 
par la destruct ion qu'elles f o n t de beaucoup d ' i n 
sectes g ê n a n t s , par l ' ami t i é qu'elles contractent 
avec les chiens et les chats. 

Usages et p r o d u i t s . — Lorsqu'el le ne f igure 
pas dans nos vo l i è res comme oiseau d ' a g r é m e n t , 
ou sur nos tables comme gibier , la cail le com
mune n'a chez nous aucun autre emp lo i : i l n'en 
est pas de m ê m e en Chine. Tastet, qu i a long
temps s é j o u r n é dans le pays, a v u les Chinois se 
faire des moyens de r é c r é a t i o n avec les cailles. 
Us les dressent pour les combats, comme on le 
fa i t pour les coqs dans d'autres pays. 

« Pour exciter davantage ces oiseaux, d i t - i l , 
on les é lève d'une m a n i è r e p a r t i c u l i è r e , dans 
une vol iè re q u i varie , suivant le nombre qu 'on 
en possède , de 3 à 5 m è t r e s de long sur en
v i ron 30 à 40 c e n t i m è t r e s de hauteur et de 
profondeur . Cette vol iè re est construite en 
planches pleines, dessus, dessous et d e r r i è r e : 
le devant est f e r m é au moyen d 'un pet i t g r i l 
lage en bois , au bas duque l se t rouve une 
auge pour recevoir les a l iments . L a v o l i è r e 
est d iv isée en compar t iments d 'environ aussi 
30 c e n t i m è l r e s : ces compar t iments sont éga 
lement f e r m é s par des planches pleines q u i 
e m p ê c h e n t les oiseaux de s'apercevoir les uns 
les autres, m ê m e lorsqu' i ls vont manger. Der 
r i è r e la cage, et en face de chaque s é p a r a t i o n , 
se trouve une petite porte à coulisse, par laquelle 
on i n t r o d u i t les oiseaux dans ce domic i le ainsi 
in s t a l l é . Une n o u r r i t u r e tonique et probable
ment aussi excitante leur est d o n n é e , a f in de les 
entretenir dans les meil leures dispositions à 
r éa l i s e r les v œ u x de leurs m a î t r e s . Ces oiseaux 
chantent presque cont inuel lement , s t i m u l é s les 
uns par les autres, et on comprendra que cette 
an imat ion se trouve a u g m e n t é e par la p r é s e n c e 
de voisins qu ' i l s ne peuvent voir et avec lesquels 
i l leur est impossible de c o m m u n i q u e r . 

« Les Chinois, qu i ont la passion du jeu 
p o u s s é e t r ès - lo in , comme la p lupar t des peuples 
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de l 'Asie, se rendent dans les maisons de jeux 
avec un certain nombre de cailles r e n f e r m é e s 
chacune dans une bourse en toile f e r m é e , dans sa 
partie s u p é r i e u r e , par une coulisse. Là ils t rou
vent b ien tô t un adversaire qu i accepte le pari 
p roposé , et i m m é d i a t e m e n t on lâche les deux 
champions sur un turf de la forme d'un crible, 
dont le fond est en toile c louée e x t é r i e u r e m e n t 
sur un cercle en bois, ayant environ 70 cen
t i m è t r e s de d i a m è t r e sur 10 de haut. Là nos 
petits adversaires se trouvent comme en champ 
clos et s'attaquent sans hés i ta t ion . Le sort du 
combat est aussi t r è s - cou r t : i l dure de une à 
trois minutes, et enfin, ap rès l'issue du combat, 
chacun des é leveurs reprend son petit animal , 
lorsqu' i l n'a pas péri dans la lut te , le replace 
dans la bourse dans laquelle i l l'a appo r t é , et en 
sort un autre tout frais, offrant une revanche à 
celui qu i a perdu, et souvent m ê m e déf ian t les 
spectateurs, surtout lorsqu ' i l a é té victorieux. 

« Cette r é c r é a t i o n , qui est bien simple en 
e l l e - m ê m e , en t r a îne cependant des enjeux et des 
paris qu i montent souvent à des sommes consi
dé rab l e s (1). 

LES CAILLES-NAINES — 

EXCALEFACTORIA. 

Die Zwergwachteln, the Dwurf-Quails. 

Caractères. — De nos jours, on a distrait des 
cailles proprement dites, pour en constituer un 
genre distinct, les petites espèces de co turn ic idés 
dont les ailes ont une forme dif férente de celle 
des vraies cailles et dont le plumage varie nota
blement suivant les sexes. L'aile est chez elles 
plus courte et plus arrondie ; les t ro i s i ème , qua
t r i è m e et c i n q u i è m e rémiges y sont les plus 
longues, et la p r e m i è r e est beaucoup plus petite 
que la seconde. 

Le nom la t in , excalefactoria, qu 'on a d o n n é à 
ces cailles, nom assez singulier, pour le dire en 
passant, vient de ce qu'en hiver les Chinois se 
servent de ces oiseaux pour se r échau f f e r les 
mains. C'est du moins ce que di t Latham, en 
ajoutant que les tapisseries chinoises en donnent 
souvent la r e p r é s e n t a t i o n . 

(1) On pourrait croire que ce récit de Tastet se rapporte 
non à la caille commune, mais au turnix batailleur, que 
les Asiatiques s'amusent aussi à faire battre ; mais Tastet 
a bien soin de nous dire que dans la crainte de commettre 
une erreur ornithologique, i l a pris des renseignements au
près de personnes compétentes, et qu'il « demeure convaincu 
que c'est bien la caille commune que les Chinois emploient 
pour ce spectacle.» {Note des Éditeurs.) 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cailles-
naines habitent les Indes, les îles de la Malaisie 
el l 'Australie. 

LA CAILLE-NAINE DE CHINE — EXCALE F A CTO MA 
Cfl IN EN SI S. 

Die chinesische Zwergwachtel. 

Caractères. — La caille-naine de Chine [fig. 
93), que L inné connaissait dé jà par les peintu
res chinoises, est une des plus belles espèces de la 
famil le . Le mâle a le dos b run -o l i vâ t r e , chaqne 
plume ayant sur la tige une raie claire médiane, 
et d'un côté seulement une bande foncée ; ce des
sin fai t dé fau t aux r é m i g e s et aux couvertures de 
la queue ; quelques plumes sus-scapulaires sont 
bordées de roux foncé . La partie antérieure de 
la t ê t e , les joues, la poitr ine, les flancs sont d'un 
beau gris c end ré f o n c é ; la gorge est noire, en
tou rée de deux bandes concentriques, l'une in
terne, large, blanche ; l'autre externe, noire; la 
partie m é d i a n e de la poitrine, le ventre, les 
couvertures in fé r i eures d e l à queue, la plupartdes 
rectrices sont d'un roux-brun superbe. La fe
melle a un dessin plus simple : chez elle, le 
menton est b l a n c h â t r e , la poitrine brun clair et 
rayée . L'œil est d 'un b run t r è s - f o n c é ; le bec est 
no i r ; les pattes sont d 'un jaune vif. Le mâle a 15 
cent, de long et 25 cent, d'envergure ; lalongueur 
de la queue est de 3 cent. La femelle est un 
peu plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould a ré
cemment séparé de la caille-naine de Chine, une 
espèce australienne, q u ' i l avait précédemment 
confondue avec elle. Est-ce à tort ou à raison, 
je ne le déc idera i pas, mais ce petit oiseau 
a une aire de dispersion tellement étendue, 
q u ' i l ne serait pas surprenant qu'on le trouvât 
dans la Nouvelle-Hollande. I l habite les Indes, la 
Chine j u s q u ' à Canton, les îles de la Malaisie. 
T r è s - c o m m u n dans l'Assam et le Burmah, il 
est rare dans les autres provinces, on a dit qu'il 
en étai t de m ê m e dans certaines provinces de la 
Chine, tandis que d'autres auteurs parlent de 
bandes nombreuses qui s'y montrent chaque an
n é e . Ces deux assertions peuvent concorder, si 
l 'on ré f léchi t qu ' i l en est à peu près de même pour 
la caille commune. Jerdon dit d'ailleurs expres
s é m e n t que les jeunes, à peine adultes, se ré
pandent dans toute la c o n t r é e et apparaissent 
dans des locali tés où ces oiseaux étaient com
p l è t e m e n t inconnus auparavant. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « A Java, dit 
Bernstein, les cailles-naines habitent surtout les 
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l ieux sauvages, d'une vaste é t e n d u e , où elles 
peuvent faci lement se cacher dans les chaumes. 
Elles se mont ren t quelquefois dans les champs, 
a u p r è s des villages. 

« Elles m è n e n t , cont inue cet auteur, une vie 
si c a c h é e et te l lement silencieuse, q u ' i l est d i f f i c i l e 
d'observer leurs m œ u r s . La caille-naine n 'a ime 
pas à vo le r ; en cas de danger, elle cherche à 
se sauver en courant, ou en se rasant. Son c r i 
d'appel est t r è s - d o u x : f o r t au d é b u t , i l va en d i 
minuan t d ' i n t e n s i t é . On peut l ' expr imer par 
dududu ou duhdudi. L ' e s p è c e se nour r i t d ' in 
sectes, de vers, de graines ; j ' a i g a r d é quelques 
individus assez longtemps, en leur donnant à 
manger des sauterelles. J 'ai souvent t r o u v é des 

nids de cailles-naines. Ces nids consis tenten une 
l é g è r e d é p r e s s i o n que la femel le creuse dans le 
sol , et qu'el le r e v ê t de racines et de feuilles s è 
ches. Je n 'y ai jamais t r o u v é plus de six œ u f s . 
Ceux-ci sont verts ou d 'un b r u n o l ive , s e m é s de 
points plus ou moins nombreux d 'un brun-o l ive 
plus f o n c é . » 

C a p t i v i t é . — Bernstein d i t qu 'en c a p t i v i t é 
les cailles-naines restent t r è s - c r a i n t i v e s ; qu ' e l l e 
volet tent sans cesse et se blessent souvent. S w i n 
hoe, par con t r e , assure qu 'on les recherche 
beaucoup à Canton pour les t en i r en cage, et 
qu 'on en vo i t t ou jour s au m a r c h é . A u c u n de ces 
charmants oiseaux, à ma connaissance du moins , 
n'est a r r ivé vivant en Europe . 

L E S T U R N I C I D É S — TURN1CES. 

Die Laufhûhner, the Coursers. 

Bonaparte et Gray placent les ga l l inacés dont 
nous allons nous occuper, t r è s - p r è s des perdr ix 
et des cailles ; d'autres veulent les r é u n i r aux t i -
namous de l ' A m é r i q u e du Sud. Gould en a é t u 
d i é plusieurs, et a t r o u v é qu'i ls ressemblaient 
r é e l l e m e n t , par leurs c a r a c t è r e s e x t é r i e u r s , aux 
cailles et aux perdr ix , mais q u ' i l serait plus na
tu re l de les regarder comme é t a b l i s s a n t la t ran
s i t ion des ga l l inacés aux pluviers. 

C a r a c t è r e s . — Les t u r n i c i d é s ont une pel i le 
tail le et un corps a l l o n g é ; ils sont essentielle
ment c a r a c t é r i s é s par leur queue courte, f o r m é e 
de dix ou douze rectrices, et presque e n t i è r e 
ment c a c h é e parles sus et les sous-caudales; par 
leurs tarses grê les et leurs doigts au nombre de 
trois , exceptionnellement de quatre; des narines 
l a t é ra l e s , longi tudinalement fendues jusqu 'au 
m i l i e u du bec, en partie recouvertes par une 
membrane. 

Leur organisation interne est insuf f i samment 
connue. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les t u r n i c i -
dés habitent tout l ' h é m i s p h è r e o r i en t a l ; on ne 
les rencontre pas dans l ' h é m i s p h è r e occidental . 
L 'Austral ie semble ê t r e sur tout leur patr ie, car 
on y voi t plus d ' e spèces que dans tout le reste 
du globe. D ' ap rè s Gould, ils habitent non-seu
lement le continent australien, mais encore les 
îles voisines de la cô te et la Tasmanie. Quelques 
espèces se t rouvent dans l'est et dans l 'ouest; 
d'autres, au contra i re , ont une aire de disper
sion des plus l i m i t é e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les t u r n i -

c idé s , par tout o ù ils se rencont rent , hab i ten t les 
plaines, les va l lées rocheuses couvertes de hautes 
herbes et de buissons. Us m è n e n t une vie te l le 
ment c a c h é e , qu'en dehors de la saison des 
amours, i l est rare de les apercevoir, à moins 
qu 'on ne les chasse e x p r e s s é m e n t . Par leurs 
m œ u r s , leurs al lures, i ls d i f f è r e n t des p e r d i c i 
dés et des c o t u r n i c i d é s : ils se rapprochent b ien 
plus des c h a r a d r i i d é s et des c u r s o r i i d é s . Us 
se cachent le plus qu ' i ls peuvent dans les hautes 
herbes. Les surprend-on, ils se l èven t sous le 
pied du chasseur, puis volent en l igne dro i te , 
comme une f l è c h e , et vont s'abattre à une cen
taine de pas plus l o i n . 

Dans la saison des amours , ils deviennent plus 
act i fs ; souvent alors on les entend, mais i l est 
rare qu 'on les voie. Dans leur ardeur , ils se l i 
vrent de violents combats, et cette h u m e u r ba
tailleuse se rencontre aussi b ien chez les femelles 
que chez les m â l e s ; dans quelques e s p è c e s 
m ê m e , les femelles seules paraissent se b a t t r e ; 
aussi, depuis les temps les plus r e c u l é s , les peu
ples asiatiques é l è v e n t - i l s de ces oiseaux et les 
font combat t re en p u b l i c . Le n i d est f o r m é 
d'herbes r a s s e m b l é e s dans une d é p r e s s i o n du 
sol ; les œ u f s sont p i r i f o r m e s , po in tus , t ou jou r s 
au nombre de quat re . 

LES TURNIX — TURNIX. 

Die Laufhûhner, the Coursers. 

Caractères. — Les turnix, sur lesquels repos* 
presque e n t i è r e m e n t la f a m i l l e des t u r n i c i d é s , 
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Fig. 93. La Caille-n 

indépendamment des caractères qui sont propres 
i cette famil le , se distinguent encore par un bec 
long, mince, droi t , c o m p r i m é , à a rê te élevée, 
c o u r b é e vers la pointe; des ailes su ra iguës , les 
trois p r e m i è r e s r é m i g e s é t an t les plus longues; 
des tarses un peu plus longs que le doigt m é 
d ian ; des doigts au nombre de trois seulement, 
le pouce manquant. 

LE TURNIX BATAILLEUR — TURNIX PUGNAX. 

Das Slreitlaufhuhn. 

Bien avant que nous connussions la seule es
pèce de ce genre que l 'on ait vue en Europe, 

^es Indiens, les Malais, les Chinois, la tenaient 
^en capt iv i té et n ' ignoraient r ien de ses m œ u r s . 
;Dans ces derniers temps, on a découver t en Asie 
plusieurs espèces de t u r n i x ; je ne saurais dire 
j u s q u ' à quel point elles sont distinctes : du reste, 
tous ces oiseaux ayant les m ê m e s m œ u r s , le 
m ê m e genre de vie, i l nous suffira de faire l 'his
toire d 'un d'entre eux. 

C a r a c t è r e s . — Le tu rn ix batailleur ou com
battant, une des plus grandes espèces de la fa
mi l le , a les plumes du dos d'un brun foncé , mar
q u é e s à leur pointe de taches demi-circulaires 
noires et rousses, formant des sortes de bandes; 

e de Chine (p. 382). 

les lorums, les plumes de la région oculaire et 
des joues noires, t a c h e t é e s de blanc; celles des 
ailes gr is-brun, t ache tées de noir et de blanc; les 
r émiges bo rdées de blanc en dehors; la gorge 
d'un noir b r i l l a n t ; le bas de la poitrine et le 
ventre d'un roux vif . La femelle a la gorge blan
che, e n t o u r é e d 'un cercle ponctué de noir et de 
blanc; la poitr ine noire, rayée de blanc; le mi
lieu de la poi tr ine et du ventre d'un roux blan
c h â t r e . L 'œi l , dans les deux sexes, est blanc, le 
bec couleur-de-corne claire ; les pattes sont d'un 
jaune foncé . Le mâ le a 17 cent, de long; la lon
gueur de l'aile est de 8 cent., celle de la queue 
de 3. La femelle est un peu plus grande. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D après 
Bernstein, le turn ix batailleur est très-commun 
à Java. 

I t l u m s , habi tudes et r é g i m e . — On l'y trouve 
dans les j a c h è r e s , les champs abandonnés , par
fois dans les déser ts d'alang-alang, mais jamais 
n i dans les forê ts n i dans les buissons. Dans 
d'autres pays, i l habite les endroits herbeux des 
forê ts et des jungles, les lieux où les buissons 
sont c la i r - semés , les champs qui ne sont pas su
jets à ê t re i n o n d é s : i l recherche toujours les 

lieux secs. 
I l vi t t rès -caché • aussi le voit-on rarement, et 
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Fig. 94. Le Turnix d'Afrique. 

seulement dans la saison des amours, quand i l 
lance ses cris. « 11 cherche à é c h a p p e r au dan
ger qu i le menace, d i t Bernstein, en courant ra
pidement , d ro i t devant l u i . Ce n'est que quand 
i l est surpris q u ' i l s'envole, à peu p r è s comme 
la caille c o m m u n e ; mais i l ne tarde pas à s'a
battre et à cont inuer sa course. » D 'ord ina i re , le 
chasseur n'a devant l u i qu ' un ou deux t u r n i x à 
la fo i s ; i l arrive cependant q u ' a p r è s la saison 
des amours, i l en rencontre c inq ou six r é u n i s . 

Cet oiseau se n o u r r i t de graines et d'insectes. 
Quoique probablement i l p r é f è r e c e ux -c i , on a 
cependant vu des individus captifs vivre t r ès -
longtemps en ne mangeant que des graines. 

Le tu rn ix est surtout i n t é r e s s a n t pendant la 
saison des amours. Les deux sexes semblent 
a n i m é s des m ê m e s sentiments, mais la femelle 
est encore plus exc i tée que le m â l e . On entend 
alors retent ir cont inuel lement le c r i grondant 
des femelles, par lequel elles provoquent leurs 
rivales au combat. Toutes, d i t Jerdon en par
lant d'une e spèce voisine, sont on ne peut plus 
querelleuses, et cela cause souvent leur perte. 
On met une femelle app r ivo i s ée dans une cage, 
que l ' on expose sur le s o l ; des p i èges sont dis
posé s tout a u t o u r ; l'oiseau commence à c r i e r ; 
les autres femelles accourent pour l ivrer ba
tail le, mais elles viennent se prendre aux p i è g e s . 

BRËHM. 

Le t i n t emen t d'une clochetteannonceque la cap
ture s'est e f f e c t u é e ; le chasseur arr ive , e n l è v e sa 
proie, redresse le p i è g e , et peut ainsi prendre 
successivement j u s q u ' à v ing t de ces oiseaux. 
D ' ap rè s Jerdon, ce sont tou jours des femelles 
que l 'on prend et des femelles p r ê t e s à pondre . 
« Plus d 'une fois , d i t - i l , j ' a i vu h u i t ou d ix femel 
les, c a p t u r é e s de cette f a ç o n , pondre chacune 
un œ u f avant que le chasseur f û t a r r i v é avec 
elles à la maison. » 

On admetta i t autrefois que les t u r n i x vivaient 
en polygamie ; mais tous les auteurs r é c e n t s 
sont muets à cet é g a r d ; nous ne savons donc à 
quoi nous en teni r . Par contre , on c o n n a î t l eu r ' 
n i d et leurs œ u f s . La femel le s'empare d 'une 
é g è r e d é p r e s s i o n d u sol, ou de quelque endroi t 
couvert par une pierre , une mot te de te r re . L e 
n id est f o r m é d'une simple couche d'herbes et de 
feuil les s è c h e s ; les œ u f s , au nombre de quatre , 
sont d 'un blanc sale, s e m é s de points , de raies, 
de taches j aune-brun , brunes et n o i r â t r e s . L a 
femelle les couve-t-elle seule? est-elle a i d é e par 
le m â l e ? on ne le sait. En tous cas, ce lu i - c i con
d u i t les jeunes . « Le 14 m a i , raconte Swinhoe, j e 
fis lever un t u r n i x , qu i m o n t r a , par ses allures 
s i n g u l i è r e s , q u ' i l venait d ' ê t r e s é p a r é de ses 
œ u f s ou de ses pet i ts . Je regardai attentive
ment et t rouvai en effet les quatre pe t i t s , ca-

I V — 360 
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chés sous des feuilles sèches . J'en mis un dans 
un p iège , et ordonnai à un petit Chinois de le sur
veiller. Le vieux turn ix le trouva b ien tô t , mais ne 
voulut pas entrer dans la cage. Aux cris du petit 
r é p o n d a i e n t des cris grondants, t r è s -désag réa 
bles, partant du buisson vois in ; b i en tô t ap rès , 
le vieux accourut, gloussant comme une poule. 
I l arriva j u s q u ' à la cage, avançan t , reculant et 
appelant sans cesse, mais sans vouloir entrer 
dans le p i ège . Mon aide voulut le prendre p lu 
sieurs fois avec son chapeau, i l pr i t toujours la 
fui te en rampant, et rarement en volant . U se fa i 
sait tard ; je dus le tuer, pourne pas le perdre. A 
mon grand é tonnernen t , je vis en le dépeçan t , 
que c 'étai t un m â l e . Je n'ai pas vu la femelle ; 
je puis donc en conclure qu'elle étai t morte ou 
qu'elle é ta i t occupée à couver une seconde por
tée ; les jeunes que j ' a i vus é ta ien t alors presque 
adultes. 

C a p t i v i t é . — Les Javanais tiennent souvent 
en cage le t u rn ix batailleur. Pris jeune ou vieux, 
i l s'habitue facilement à la capt iv i té . On le nour
r i t de riz et d'insectes, surtout de sauterelles, 
dont i l est t r è s - f r i a n d . On fai t combattre ces 
oiseaux, et les femelles aussi bien que les mâ les . 

LE TURNIX D'AFRIQUE — TURNIX AFRICANUS. 

Bas Fausthàhnchen. 

Caractères. — Le turnix d'Afrique (fig. 94) ou 
de Gibraltar (turnix Gibraltarensis), comme on l'a 
aussi n o m m é , a à peu près la taille du p r é c é d e n t , 
c ' e s t -à -d i re environ 17 cent, de long. Les deux 
sexes ont un plumage for t semblable; mais la 
femelle est beaucoup plus grande, et environ 
d'un tiers plus lourde que le m â l e . Cette espèce 
a la tête b run f o n c é , parcourue de trois raies 
jaunes longitudinales; le dos i r r é g u l i è r e m e n t 
t r aversé de raies en zigzag, noires et brun-roux ; 
les plumes des ailes j a u n â t r e s , m a r q u é e s d'une 
tache noire sur les barbes internes, d'un jaune 
roux sur les barbes externes ; la gorge blan
che ; le jabot brun-roux, chaque plume y é tan t 
bo rdée d'un liséré c l a i r ; les flancs d'un brun 
roux, var iés de taches f o n c é e s ; le ventre d'un 
blanc p u r ; les r é m i g e s bo rdées en dehors d'un 
liséré c la i r ; l 'œi l jaune; le bec j a u n â t r e ; les 
pattes couleur de plomb. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On pourra i t 
dire que l ' A f r i q u e a fa i t cadeau à l 'Europe d'une 
espèce de t u r n i x ; elle ne se trouve en effet que 
dans les con t r ée s d'Europe qui touchent à l ' A 
f r ique , et qui en p r é s e n t e n t le type. On ne l'a 
r e n c o n t r é e encore qu'en Espagne et en Sici le . 

D 'après ce que j ' a i pu voir , elle est très- rare dans 
la pén insu le espagnole, tandis qu'en Sicile, au 
dire de Temminck, elle est t r è s - c o m m u n e , du 
moins dans certaines local i tés . De là, elle ne 
s'est pas é t endue plus au nord, quoiqu'on l'ait 
tuée une fois dans le c o m t é d 'Oxford. Elle est 
beaucoup plus abondamment r épandue le long 
de la côte mér id iona l e de la Médi ter ranée , de
puis le Maroc j u s q u ' à la Tunisie. D'après Tris
t ram, elle n'y f u t découver t e qu'en 1847 par des 
naturalistes f r a n ç a i s ; mais, depuis, on l a trou
vée dans toutes les con t r ée s buissonneuses de 
l 'Algér ie , et on a pu observer son genre de vie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tristram 
dit n'avoir jamais t rouvé cet oiseau dans les 
plaines du déser t , mais toujours dans les fourrés 
et les bas buissons. « Quand on l'effraye, i l ne se 
décide pas facilement à prendre son essor, else 
sauve, moi t ié courant, moi t i é volant, vers la pre
m i è r e broussaille. Jamais i l ne se réunit avec 
ses semblables en bandes nombreuses, comme 
les cailles. » Cet auteur doute que cet oiseau 
quitte jamais l 'A lgé r i e ; i l confirme aussi les 
assertions d'autres observateurs, qui assurent 
qu'on en tue en Sicile encore aux mois de no
vembre et de d é c e m b r e . Un n id , que l'on trouva 
en Algér ie , é ta i t sur le sol, au milieu d'une 
broussaille t rès-épaisse , caché si parfaitement 
et si p r o f o n d é m e n t qu ' i l é ta i t m ê m e impossible 
à un chien d'arriver a u p r è s . Chaque couvée se
rait de sept œufs , à coquille très-mince, d'un 
bleu pourpre, et pa r semés de points rares et 
é p a r s . 

Les naturalistes espagnols semblent n'avoir 
jamais observé la vie de cet oiseau en liberté. 
Un Andalou, Machado, pa ra î t être le seul qui 
l 'ait s igna lée . « Nos chasseurs prétendent, dit-il, 
que le tu rn ix d 'Afr ique conduit les cailles dans 
nos c o n t r é e s ; sa mor t disperse la bande qui le 
suit, e m p ê c h e les cailles qu i la composent de re
tourner en Af r ique ; ce serait pour cette raison 
que l 'on trouverait en hiver de ces oiseaux en 
Espagne. Je ne sais j u s q u ' à quel point cette 
croyance est f o n d é e . » 

LES PÉDIONOMES — PEDIONOMUS. 

Bie Trappenwachteln, the Bustard-Quails. 

Caractères. — Les pédionomes diffèrent des 
autres t u r n i c i d é s par leurs doigts, qui sont au 
nombre de quatre. Le bec, chez eux, est pres
que aussi long que la tê te , droit , comprimé vers 
la pointe; les ailes sont courtes, concboïdes, 
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a i g u ë s ; la queue est cour te ; les tarses sont é le 
v é s ; le doigt p o s t é r i e u r est fa ible et i n s é r é assez j 

haut . 

LE PÉDIONOME A COLLIER — PED101SOMUS 
TORQUATUS. 

Die Trappenwachtel, the Bustard-Quail. 

Caractères. — Cette espèce a le sommet de la 
tê te d 'un b r u n r o u g e â t r e , s e m é de taches noires dis-
p o s é e s t r a n s v e r s a l e m e n t ; la partie a n t é r i e u r e de la 
t ê te et les côtés du cou t a c h e t é s de noi r fauve ; le 
cou m a r q u é d'un large coll ier blanc, t a c h e t é de 
n o i r ; les plumes du dos d 'un b r u n r o u g e â t r e , 
r ayées de noir et b o r d é e s de fauve; le m i l i e u de 
la poitr ine rouge, le reste de la face i n f é r i e u r e 
du corps fauve. Les plumes de la po i t r ine p r é 
sentent le m ê m e dessin que celles du dos, celles 
des flancs ont de grandes taches noires, i r r é g u 
l ières ; les plumes de la queue sont r ayées de 
b run noi r . L 'œ i l est jaune-pai l le ; le bec jaune , 
avec la pointe n o i r e ; les pattes sont d 'un jaune 
v e r d â t r e . Les deux sexes d i f f è r en t beaucoup : la 
femelle l 'emporte sur le m â l e par la tail le et la 
b e a u t é du plumage. Le m â l e a 12 cent, et demi 
de l o n g ; la longueur de l 'ai le est de 9 cent. La 
femelle a 19 cent, de l o n g ; la longueur de l 'aile 
est de 10 cent. , celle de la queue de 3 cent. 
et d e m i . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Peu de 
d é c o u v e r t e s , d i t Gould, m ' o n t paru plus i m p o r 
tantes que celle de ces oiseaux, dont la confor
mat ion est on ne peut mieux a p p r o p r i é e aux 
grandes plaines, b r û l é e s par les ardeurs du so

l e i l , q u i occupent une part ie de l 'Aus t r a l i e . 
Leurs pattes sont admi rab lement d i s p o s é e s pour 
la course ; leurs ailes courtes, arrondies et b o m 
b é e s , ne stont g u è r e favorables pour vo ler . I ls 
ressemblent tout à f a i t à de petites outardes, et 
n ' é t a i t la p r é s e n c e d 'un do ig t p o s t é r i e u r , on les 
placerai t à cô t é d'elles. » 

« Le p é d i o n o m e à col l ier , d i t Gray est un de 
ces oiseaux de passage q u i a r r iven t en j u i n aux 
environs de la Te r re A d é l a ï d e , et s'en von t en 
janvier , on ne sait o ù . 11 ne vole pas sans q u ' i l 
y soit absolument c o n t r a i n t ; aussi, souvent 
dev ien t - i l la proie des chiens. Quand i l est 
e f f r a y é , i l se rase ou se cache dans une tou f f e 
d'herbes. E n courant , i l se dresse sur la pointe 
des doigts, la partie p o s t é r i e u r e de la plante ne 
touchant pas le sol. Son c r i , au moins par ce 
que j ' a i entendu chez des ind iv idus captifs , res
semble au c r i à t i m b r e creux de l ' é m u ; mais i l 
est plus fa ib le . J'en ai p o s s é d é j u s q u ' à quatre à 
la fois : u n m â l e et trois femelles . » Ils avaient 
tous é té pris en m ê m e temps et d 'un seul coup 
de filet. J 'en conclus q u ' u n m â l e v i t avec p l u 
sieurs femelles. I ls mangeaient du b l é , d u r iz 
c r u , du pain, et é t a i e n t f r i ands d'insectes. I l s 
s ' a p p r i v o i s è r e n t parfai tement et v é c u r e n t p l u 
sieurs mo i s . » 

On ne c o n n a î t pas leur mode de reproduc
t ion . Strange t rouva un j o u r un œ u f dans l ' o v i -
ducte d'une femelle . Cet œ u f avait la peti te 
e x t r é m i t é l é g è r e m e n t poin tue ; i l é t a i t b l a n c h â 
t re , p a r s e m é de petites taches grises, d 'un b r u n 
terre d 'Ombre et rouge v ineux , sur tout vers son 
gros bou t . 

L E S L O P H O P H O R I D É S — LOPHOPHORL 

Die Prachthûhner, the Pheasant-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les l o p h o p h o r i d é s , que quel
ques ornithologistes fon t entrer dans la f ami l l e 
des phas i an idé s à cause des ornements qu' i ls 
portent à la t ê t e , de la fo rme du bec, des ailes, 
des tarses, se dist inguent pour tant de ceux-ci 
par des at t r ibuts bien t r a n c h é s . Us sont, en 
effet , essentiellement c a r a c t é r i s é s par une queue 
cour te , l é g è r e m e n t arrondie , à rectrices p l a c é e s 
sur le m ê m e plan et non i m b r i q u é e s , bien diffé
rente, par c o n s é q u e n t , de celle des p h a s i a n i d é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les lopho-
p h o r i d é s sont c o n f i n é s dans les hautes monta
gnes du sud-est de l 'Asie . 

Cette f ami l l e repose sur les deux genres su i 
vants : 

LES LOPHOPHORES — 

LOPHOPHORUS. 

Die Praehthùhner, the Pheasant-Birds, 

Caractères. — Les lophophores ont pour ca
r a c t è r e s g é n é r i q u e s u n corps robus te ; un bec 
assez l o n g , à mandibule s u p é r i e u r e t e r m i n é e 
par une expansion en fo rme d 'ongle ; des ailes 
moyennes , surobfuses, les q u a t r i è m e et c i n 
q u i è m e r é m i g e s é t a n t les plus longues; une 
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queue courte, ample, presque t r o n q u é e à angle 
droi t , l é g è r e m e n t arrondie sur les cô tés , f o r m é e 
de seize rectrices ;destarsesde hauteur moyenne, 
munis d'un fo r t épe ron chez le m â l e ; la t ê te 
s u r m o n t é e d'une huppe de plumes dépourvues 
de barbes à la base et n'en p r é s e n t a n t q u ' à la 
pointe. 

Le genre lophophore renferme deux espèces . 

LE LOPHOPHORE RESPLENDISSANT — 
LOPIIOPIIOllUS RESPLENDENS. 

Der Glanzfasan, the Impeynn Pheasant. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 95), que les 
premiers naturalistes auxquels nous en devons 
ia description avaient n o m m é faisan lmpey, en 
l 'honneur de lady lmpey qui l ' introduisi t en 
Europe, que les naturels appellent montaul ou 
monaul, est peu t -ê t re le plus beau de tous les 
ga l l inacés . Le m â l e est d'une beau té remar
quable et d i f f ic i le à déc r i r e . Sa tê te est comme 
s u r m o n t é e d'un bouquet d 'épis d'or d'un beau 
vert m é t a l l i q u e , ainsi que la gorge. U a la nuque 
rouge-pourpre ou c a r m i n , avec tout l 'éclat 
du rub is ; le bas du cou et le dos d'un vert 
de bronze, à reflets d o r é s ; le manteau, les cou
vertures supé r i eu re s des ailes et de la queue 
d'un vert violet ou vert b l euâ t r e ; quelques 
plumes du bas du dos blanches; la face i n f é 
rieure du corps noire, à reflets verts et pourpres 
au mi l i eu de la poi t r ine , terne et foncée au 
ventre; les r é m i g e s noires, les rectrices d'un 
b run cannelle; l 'œil b run , e n t o u r é d'un cercle 
n u b l e u â t r e ; le bec couleur de corne f o n c é e ; les 
pattes d'un vert sale. L'oiseau a 72 cent. 
de long, et 91 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 30 à 32 cent., celle de la queue 
de 23. 

La femelle a la gorge blanche, toutes les au
tres plumes d'un brun jaune clair, t a che t ée s , 
rayées et m o i r é e s de brun f o n c é ; les r é m i g e s 
primaires no i r â t r e s , les r é m i g e s secondaires et 
les rectrices rayées de noir et de jaune b run . 
Elle est plus petite que le m â l e . 

Chez l 'espèce d é c o u v e r t e en 186G dans les 
montagnes de la Chine, le lophophorus Lhuysii, 
ainsi n o m m é en l 'honneur de l'ancien ministre 
des affaires é t r a n g è r e s de France, M . Drouyn de 
Lhuys, le m â l e n'a pas de huppe; ses rectrices 
sont ve rdâ t res et non roux-cannelle. La femelle 
ressemble à celle du lophophore resplendissant. 

Les poussins ne se distinguent pas beaucoup 
de ceux des autres ga l l inacés , par le port et la 
couleur, mais ils en d i f fè ren t par une plus forte 

taille. Leur duvet est brun foncé , à raies 
claires et à marbrures foncées ; et la face infé
rieure du corps est d'un blanc j a u n â t r e . Ils 
croissent rapidement. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — C'est Sur les 
monts Himalayens, depuis les premiers contre
forts qui descendent vers l 'Afghanistan jusque 
dans le S ik im et le Boutan, à une altitude de 
2,000 à 3,300 m è t r e s au-dessus du niveau delà 
mer, qu'habite le lophophore resplendissant. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Mountaineer 
dans ces derniers temps, nous a fait connaître 
les habitudes du lophophore resplendissant en 
l iber té ; malheureusement, nous regrettons que 
sa description, t rès - in té ressan te du reste, soit 
plus faite au point de vue du chasseur qu'au 
point de vue du naturaliste. « Depuis les pre
miè re s cimes qu i s 'é lèvent au-dessus de la 
plaine, j u s q u ' à la l imi te des forêts , partout on 
rencontre le monaul. Dans la montagne, c'est un 
des oiseaux les plus abondants. Lors de l'arrivée 
des premiers E u r o p é e n s dans les montagnes des 
environs de Mussuri, i l y étai t t rès-commun, et 
maintenant on l'y observe encore quelquefois. 
Pendant l ' é té , on le voit rarement, les lianes 
à la végéta t ion luxuriante empêchan t le regard 
de plonger dans la profondeur de la forêt; mais 
on peut l'apercevoir alors au voisinage des 
champs de neige, surtout le malin et le soir. 
Cependant, personne ne peut, à ce moment, 
conclure du nombre d'individus qu'il voit, au 
nombre de ceux qui habitent la contrée. Mais 
les froids arrivent, les lianes, les plantes qui 
recouvrent le sol se dessèchen t , et alors la forêt 
paraî t remplie de ces oiseaux. Us se réunissent 
en grandes bandes, et, en plusieurs endroits, on 
peut, dans un seul j ou r de chase, en faire lever 
plus de cent. En é té , presque tous les mâles el 
quelques femelles montent vers les hauteurs; en 
automne, jeunes et vieux se rassemblent sur 
les points où le sol est couvert d'une couche 
épaisse de feuilles s è c h e s ; ils y cherchent des 
larves et des insectes, et à mesure que la saison 
avance, ils descendent vers la plaine. Dans les 
hivers rigoureux, quand la neige est épaisse, ils 
viennent sur les versants mér id ionaux des mon
tagnes, sur les points où l 'on voit la première 
neige fondre ; ils arrivent aussi sur les collines, 
là où la neige ne persiste pas. Les femelles et 
les jeunes demeurent souvent au voisinage des 
vil lages, et on les voit alors en très-grand 
nombre dans les champs. Par contre, tous les 
vieux mâ les restent dans les forê t s , quelque 
intense que devienne le f r o i d , quelque épais que 
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soit le tapis neigeux qu i recouvre la terre . A u 
printemps, tous remontent vers la montagne. 

« Les bandes q u i , en automne et en hiver , 
s ' é t a i en t r é u n i e s dans un certain dis t r ic t de la 
f o r ê t , se r é p a n d e n t maintenant sur une telle sur
face, que chaque oiseau p a r a î t i so lé . On peut 
souvent f ranch i r un mi l l e et plus, sans en aper
cevoir un seul; puis, tout à coup, l 'on arrive à 
une local i té de quelque cent pas de d i a m è t r e 
où une vingtaine de ces oiseaux se l èven t l ' un 
ap rè s l 'autre. Ai l leurs , ils sont e spacés dans 
toute la c o n t r é e ; on en trouve u n i c i , un autre 
là, deux un peu plus l o in , et ainsi de suite. Les fe
melles fo rment des compagnies plus unies que les 
m â l e s ; elles descendent plus bas ; elles qu i t ten t 
l 'abri de la f o r ê t pour se rendre dans des en
droits où donnent les rayons du soleil , et s'a
vancent p r è s des habitations humaines. Les deux 
sexes se s é p a r e n t souvent. Dans les va l lées , sur 
les flancs humides des montagnes, on trouve par 
douzaines des femelles et des jeunes, sans un 
seul m â l e adul te ; tandis que dans l ' i n t é r i e u r 

des fo rê t s et sur les hauteurs on ne rencontre 
que ceux-ci. En é t é , les lophophores se disper
sent bien plus encore, et ils ne f o r m e n t pas de 
couples p roprement dits, car on en vo i t souvent 
plusieurs ensemble. Se sont-ils a c c o u p l é s ou n o n , 
cela reste douteux ; i l est possible que les couples 
se fondent au momen t où la femel le commence 
à couver. T o u j o u r s est-il que le m â l e ne semble 
nu l l emen t s ' i n q u i é t e r n i de sa compagne, n i de 
sa p r o g é n i t u r e . 

« D u mois d 'avr i l j u s q u ' à l ' e n t r é e de l ' h iver , 
le monau l est c r a i n t i f et p ruden t ; mais sous 
l ' inf luence du f r o i d , de la neige q u i l u i rend 
plus p é n i b l e la recherche de sa n o u r r i t u r e , sa 
crainte, sa prudence disparaissent, au moins en 
part ie . Dès le mois d 'octobre, cetoiseau se mon t r e 
plus souvent dans les endroits d é g a r n i s de buis -
sons, i l ne cherche plus autant à se d é r o b e r aux 
regards. A u pr in temps, quand i l est e f f r a y é , i l 
s'envole souvent f o r t l o i n , et si on le f a i t lever 
une seconde fois , i l ne se laisse plus approcher . 
En hiver , on le tue souvent à la course; ou b ien , 
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s'il s'est p e r c h é sur un arbre, on peut assez faci
lement arriver au pied de cet arbre et le tuer. 
Quand on le chasse en forê t , i l s'envole silen
cieusement, sans courir auparavant; dans les 
prairies et dans les c la i r iè res , i l court avant de 
s'envoler, surtout s'il n'est pas poursuivi de 
t rès-près . Quand i l se lève alors, c'est bruyam
ment et en l ançan t un sifflement pe rçan t , qu ' i l 
r é p è t e un grand nombre de fois j u s q u ' à lassi
tude, et qu ' i l fait suivre souvent de son cr i 
plaint i f ordinaire. Lorsqu'on a fait lever un ou 
deux monauls, tous les autres deviennent atten
tifs à leurs cris; s'ils appartiennent à la m ê m e 
bande, ils se lèvent aussi tous à la fo i s ; s'ils 
sont sépa rés , ils s'envolent successivement. Aux 
cris du premier, un second prend sa vo lée ; le 
cr i de celui-ci d é t e r m i n e un t ro i s ième à partir, 
et ainsi de suite. En hiver, ils se montrent 
plus i n d é p e n d a n t s les uns des autres; ils sont 
comme toujours parfaitement sur leurs gardes; 
mais, avant de s'envoler, ils attendent généra le 
ment d'avoir été effrayés e u x - m ê m e s . Des pour
suites ré i t é rées les rendent timides et craintifs, 
leur font abandonner une c o n t r é e , surtout au 
printemps, où ils trouvent partout une n o u r r i 
ture abondante; tandis qu'en hiver, ils sont con
finés, pour les conditions d'existence, dans des 
local i tés plus circonscrites. La femelle semble 
moins t imide que le m â l e . Le vol de celui-ci est 
t rès -s ingul ie r ; quand i l a à f ranchir un long 
espace, i l glisse dans l 'air, sans battre des ailes, 
mais en agitant ses r é m i g e s d'un mouvement 
tremblotant . C'est à ce moment surtout q u ' i l 
appa ra î t dans toute sa splendeur. 

« Le c r i du monaul est un sifflement p la in t i f ; 
on l 'entend retentir dans la forê t à toute heure 
du jou r , mais surtout le soir et le mat in , avant 
le lever du soleil. Dans la saison froide, ces o i 
seaux, maintenant réunis , font surtout entendre 
leur voix un peu avant de se percher sur des 
arbres ou sur des rochers, pour y passer la nui t . 

a Le monaul se nourr i t de racines, de f e u i l 
les, de jeunes pousses d'herbes, de toute es
pèce de baies, de noix, de graines, d'insectes ; 
en automne, i l chasse ceux-ci dans les feuilles 
sèches ; en hiver, i l va souvent pa î t re dans les 
champs de blé et d'orge. Son bec est parfai
tement c o n f o r m é pour qu ' i l puisse fou i r le sol. 
Dans les fo rê t s é levées , on voit souvent des 
monauls en t rès -g rand nombre, cherchant ainsi 
leur nourr i ture dans les c la i r iè res et dans les 
endroits découver t s . 

« L a saison des amours commence avec le 
printemps. La femelle construit son nid sous un 

buisson, dans une touffe d'herbes; elle y pond 
cinq œuf s , d 'un blanc sale, semés de points et de 
taches d'un brun rougeâ t r e . Les jeunes éclosent 
à la fin de mai . & 

Chasse. — POUF plusieurs chasseurs, là ediair 
du lophophore resplendissant vaut eelle du din
don ; pour d'autres, elle n'est pas mangeable. 
Mountaineer assure qu'en automne et en hiver, 
les femelles et les jeunes sont très-délicats, 
mais qu'ils perdent de leur succulence vers la 
f in de l 'hiver. La chasse de ces oiseaux pré
sente plus ou moins de difficultés suivant la 
saison ; mais leur nombre est assez grand pour 
qu 'un chasseur adroit puisse toujours en abat
tre plus d 'un. Mountaineer assure en avoir tué 
plusieurs de suite, en automne, lorsque les arbres 

j sont dégarn is de feuilles et que la vue peut s'é
tendre au loin dans la forêt . U attendait que 
ces oiseaux fussent pe rchés ; i l s'approchait 
alors doucement, en t i ra i t un , puis un second, 
et ainsi de suite pendant assez longtemps. Ces 
oiseaux ne paraissaient pas s'effrayer du bruit 
de la d é t o n a t i o n . 

C a p t i v i t é . — U n'est pas surprenant qu'un 
oiseau si remarquable par la richesse de son 

; plumage, si p réc ieux par la saveur et le volume 
de sa chair, ait excité le zèle des ornithologistes, 
et, en effet, plus d'une tentative a été faite pour 

j son in t roduct ion et sa reproduction en Europe. 
Cependant les lophophores sont encore rares 

| dans nos jardins zoologiques, et leur prix est très-
j é levé. Aux Indes, on peut s'en procurer autant 

qu'on le d é s i r e ; mais hab i t ué s à l'air vif des 
montagnes, ils ne supportent pas le séjour de 

•• la plaine et pé r i s sen t presque tous pendant le 
voyage. Lady lmpey apporta en Europe les pre-

j miers lophophores vivants, et ne recula pas de-
| vaut les peines et les frais pour les y acclimater. 

D 'après ce que m ' é c r i t Bodinus, ces oiseaux 
m è n e n t en capt iv i té une vie aussi retirée que 
possible ; ils cherchent à se soustraire aux re
gards, et se montrent toujours craintifs. Ils sont 
continuellement occupés à foui r le sol. Ils re-

( tournent le gazon et rendent bientôt leur volière 
inhabitable. Us supportent l 'hiver aussi facile
ment que les faisans. 

Ce f u t dans le parc de lord Derby que l'on 
réuss i t , pour la p r e m i è r e fois, à faire reproduire 
[es lophophores; plus tard, les jardins zoologiques 
de Londres et d'Anvers obtinrent des éclosions. 
U en a été de m ê m e au Jardin d'acclimatation 
de Paris; mais, presque partout, la plupart des 
jeunes poussins ont s u c c o m b é dans les premiers 
jours d'octobre, à l ' époque de la première mue. 



L E L O P H O P H O R E R E S P L E N D I S S A N T . 391 

Les tentatives q u i j u s q u ' i c i paraissent avoir eu 
le plus de s u c c è s sont celles de M . P o m m e . 
Le rappor t q u ' i l en a f a i t a un i n t é r ê t qu ' on ne 
saurait m é c o n n a î t r e : nous l u i ferons u n large 

emprunt . 
« Pendant l 'h iver de 1866, d i t - i l , par la b i en 

veil lante in tervent ion de M . le directeur de notre 
Jardin zoologique, j ' ob t ins un couple de lopho
phores adultes. Je les é tab l i s chez m o i , à la cam
pagne, dans une vo l i è re où l'espace leur é ta i t lar
gement m e s u r é . C 'é ta i t encore une pr ison, mais 
une prison relat ivement grande, puisqu'elle con
tenait 250 m è t r e s superficiels. A u centre de la vo
l ière se trouve une petite cabane d e s t i n é e à servir 
d 'abri contre la pluie et surtout contre l 'ardeur 
du soleil , que les lophophores redoutent beau
coup ; quelques jeunes ép icéas sont p l a n t é s çà 
et l à , et ces oiseaux se complaisent à se r é f u g i e r 
sous leur épa i s feuillage. Pour nour r i tu re , je 
donnai ce que l 'on donne partout , u n m é l a n g e , 
par parties éga les , de f romen t , de sarrasin et de 
peti t mi l l e t rond. J'y ai j o i n t des choux, de la 
salade, des vers de terre , une p â t e c o m p o s é e 
d ' œ u f s durs h a c h é s et de pain é m i e t t é : les vers 
et la pâ t e doivent ê t r e d o n n é s avec m é n a g e 
ment. 

« J'insiste sur l ' instal lat ion et la nour i tu re des 
reproducteurs, parce que je crois qu ' i l est indis
pensable de les mettre dans les meilleures con
ditions h y g i é n i q u e s , au moment de la ponte. 
C'est la p r e m i è r e , c'est la pr incipale cause de 
s u c c è s . Quand le p è r e et la m è r e sont bien por
tants et vigoureux, la ponte est facile et r é g u 
l i è r e ; le d é v e l o p p e m e n t des germes s 'opè re rapi
dement, et les jeunes poussins, n é s v igoureux, 
grandissent avec prompt i tude et f ac i l i t é . I l faut 
donc, avant tout , que les parents soient v igou
reux et bien portants. L a femelle c o m m e n ç a à 
pondre le 23 a v r i l . La ponte avait l ieu tous les 
trois à quatre jou r s . Le 18 ma i , i l y avait hu i t 
œ u f s pondus. Je les confiai à une peti te poule 
anglaise. Une seconde ponte de hu i t œ u f s eut 
encore l ieu de la m ê m e m a n i è r e que la pre
m i è r e . Je les mis en incuba t ion , le 18 j u i n , un 
mois ap rè s la p r e m i è r e c o u v é e : je crois que j ' a i 
eu tor t d'attendre aussi longtemps (un mois) 
avant de confier les œ u f s à une couveuse ; en 
effet, les œ u f s portaient leur date, et j ' a i reconnu 
que les éc los ions obtenues provenaient des œ u f s 
pondus les derniers. A u contraire, dans les œ u f s 
non éc los , le d é v e l o p p e m e n t de l 'embryon é ta i t 
d'autant moins c o n s i d é r a b l e que la date de la 
ponte é t a i t plus é l o i g n é e . 

« Sur cette ponte de seize œ u f s , deux ont é t é 

cassés , c inq é t a i e n t clairs , quatre contenaient le 
poussin c o m p l è t e m e n t f o r m é , mais i l n 'avai t pas 
r o m p u la coqui l le , la force l u i ayant m a n q u é ; 
enf in c i n q poussins sont éc lo s : pour c e u x - l à l 'é-
closion a é té faci le et rapide . En sortant de 
l 'œuf, ils é t a i e n t v igoureux , agiles, et por ta ien t 
les pennes de l 'aile toutes venues. E n t r a î n é s sans 
doute par une aspira t ion ins t inc t ive , ils s ' é l an 
ç a i e n t constamment vers le po in t le plus é levé 
qu ' i ls pouvaient a t te indre , comme s'ils voula ient 
se rapprocher des al t i tudes qu i leur avaient é t é 
a s s i g n é e s pour demeure . 

« Us ont é t é mis dans une b o î t e à faisans. Dès 
le t r o i s i è m e j o u r , ils avaient la l i b e r t é de sor l i r 
de la bo î t e , o ù ils a l la ient re jo indre leur m è r e , 
d e m e u r é e captive, lorsqu ' i l s avaient besoin de 
se r é c h a u f f e r . 

« L e u r n o u r r i t u r e consistait en œ u f s de fou r 
mis, mie de pain é m i e t t é , œ u f s durs h a c h é s , 
b l é , sarrasin, m i l l e t , auxquels i l f au t a jou ter 
l 'herbe, les baies, les insectes qu ' i l s savent t r ou 
ver, et sur tout une substance m y s t é r i e u s e qu ' i l s 
cherchent avec ardeur, en labourant la terre 
avec leur bec comme avec une p ioche . Jeunes 
et vieux se l iv ren t é g a l e m e n t à cette ardente 
recherche. I l m'a é t é impossible, m a l g r é tou le 
mon a s s i d u i t é , de pouvoir dist inguer ce qu' i ls 
t rouvent et avalent. Ce n'est pas un ver, c'est 
quelque chose dont ils sont t r è s - f r i a n d s et q u i 
doi t jouer u n rô l e i m p o r t a n t dans les fonct ions 
gastriques. Sans doute, on p é n é t r e r a i t ce mys
t è r e en ouvrant l 'estomac d 'un lophophore . 
Mais ces oiseaux valent encore de 7 0 0 à 8 0 0 francs 
la p i è c e , et i l ne s'est pas t r o u v é de natural is te 
assez cur ieux pour al ier à la d é c o u v e r t e . 

K La m è r e lophophore habi ta i t une vo l iè re 
voisine de celle o ù s ' é l eva ien t ses propres en
fants , l iv rés aux soins d'une nour r ice é t r a n g è r e : 
un s imple panneau de gri l lage les s é p a r a i t . Quoi
que c o u v é s par u n autre, son c œ u r materne l les 
reconnut ; elle se tenait le plus p r è s possible 
d 'eux, et les appelait constamment d'une f a ç o n 
f o r t touchante. Je me laissai malheureusement 
a t tendr i r , et j ' o u v r i s la porte de c o m m u n i c a t i o n . 
La m è r e se p r é c i p i t a au-devant de ses enfants ; 
elle les appelait, leur cherchai t à manger , les 
a t t i ra i t doucement sous son ai le , faisant tou t ce 
que do i t fa i re une bonne et digne m è r e lopho
phore. Je m'applaudissais donc de ma r é s o l u 
t ion , mais ma jo i e f u t de courte d u r é e : d è s le 
d e u x i è m e jou r , le p è r e , — p è r e barbare et d é n a 
t u r é , — se rua i t sur un de ces petits d é j à gros 
comme une cail le , le tua i t et le d é v o r a i t en m i l l e 
coups de bec. Craignant q u ' i l n ' i m i t â t le bon p è r e 
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qu i croquait tous ses enfants, je le renfermai , 
l u i , et la m è r e aussi: c 'é tai t p e u t - ê t r e injuste 
pour cette d e r n i è r e , mais c 'étai t plus sûr . 

« Les quatre jeunes qui restaient se sont fac i 
lement élevés, et au commencement du mois de 
janvier dernier, ils avaient t raversé les époques 
critiques et atteint leur grosseur. 

« Cependant l ' un d'eux mourut subitement. 
Cette mor t m'a paru causée par un état p lé tho
rique. 

«i Un autre, eff rayé par un chien, s'est rué avec 
violence contre un barreau de fer de la volière, 
et s'est tué roide. 

« Ce second accident m'a f o u r n i , bien m a l g r é 
mo i , l'occasion de faire connaissance avec la 
chair du lophophore, et d é j u g e r si c'est à tort 
que quelques critiques l 'ont déc la rée m é d i o c r e . 
Ne voulant pas ê t re seul juge, j ' a i convoqué 
quelques gourmands émér i t e s , et je leur ai sou
mis la question. Rôt ie avec grand soin, i l a été 
déc idé que cette chair étai t succulente, d'un 
goû t agréable et que le lophophore avait bien 
m é r i t é de la gastronomie. J 'ajouterai qu ' i l n'est 
res té que les os de ia b ê t e , ce qui prouve l ' i m 
partiale s incér i té d s juges. 

« Les deux jeunes élèves qui ont su rvécu ont 
atteint leur complet d é v e l o p p e m e n t et n'ont 
plus r ien à redouter des dangers du premier 
âge . Us sont les premiers que la France ait vus 
éclore et vivre. 

« J'ai surtout publ ié ces déta i l s , pour appeler 
sur le lophophore l 'attention de ceux qui vou
draient aussi consacrer leurs efforts à la repro
duction de ce magnifique et succulent g ib ie r .» 

Malgré les diff icul tés de l 'é levage du lopho
phore resplendissant, i l ne faut donc pas déses
p é r e r de le voir figurer, sinon dans nos basses-
cours, au moins dans tous nos jardins zoolo
giques. 

LES TRAGOPANS — CEIUORNIS. 

Die Hornfusanen, the liorned Pheasants. 

Caractères. — Les tragopans ou cériornes, 
qu'on a aussi n o m m é s napauls, faisans cornus, 
ont le corps é p a i s ; les ailes de longueur 
moyenne; la queue f o r m é e de dix hu i t rec t r i 
ces, courte et large; le bec t r è s - c o u r t et assez 
fa ib le ; les tarses courts, forts, munis d'un ergot; 
l 'œil s u r m o n t é , en a r r i è r e , d'un appendice 
charnu érec l i l e , en forme de corne ; la surface 
nue de la gorge p ro longée l a t é r a l e m e n t par 
deux lobes charnus ; l 'occiput s u r m o n t é d'une 
sorte de huppe. Le plumage est t r è s - a b o n d a n t ; 

les couleurs en sont vives, les dessins très-déli
cats. La femelle a un plumage moins brillant 
que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les tragopans 
habitent exclusivement l 'Himalaya et les mon
tagnes du sud de la Chine. 

C'est seulement dans ces de rn iè res années que 
l 'on a reconnu plusieurs espèces de ce genre. 11 
y a quelque temps, ces oiseaux étaient des plus 
rares dans nos collections ; aujourd'hui, on en 
voit deux espèces dans quelques-uns de nos jar
dins zoologiques. 

LE TRAGOPAN SATYRE — CERIOIiNIS SATYRA. 

Das Satyrhuhn, the liorned Tragopan. 

Caractères. — Le tragopan satyre (fig. 96) a le 
front , le sommet, d e l à tê te , une large bande qui 
se dirige de la tempe vers l'occiput, et un léger 
l iséré, qui borde les excroissances charnues, 
noirs; l 'occiput , la nuque , le haut du cou, le 
pl i de l'aile d 'un rouge carmin; le haut du dos, 
la poi t r ine et le ventre rouges, semés d'yeux 
blancs, en tou rés de n o i r ; le manteau elles cou
vertures supé r i eu re s de la queue bruns, fine
ment rayés de noir, toutes les plumes présen
tant à leur ex t r émi té une tache en forme d'oeil; 
quelques plumes des couvertures supérieures 
des ailes t ache tées de rougeâ t r e ; les rémiges 
d'un brun foncé , bordées et rayées de jaune 
sale, les rectrices noires, rayées transversale
ment de jaune f o n c é ; l 'œil brun forcé; le cercle 
circumoculaire nu, les appendices en forme de 
cornes, la gorge et ses appendices bleus, semés 
de taches jaune-orange; les pattes d'un brun 
jaune. Cet oiseau a environ 74 cent, de long; la 
longueur de l'aile est de 32 cent., celle de la 
queue de 30. 

La femelle est brune; elle a le dos plus foncé 
que le ventre et p a r s e m é de taches et de raies 
transversales nombreuses, noirâtres et rougeâ
tres, les tiges des plumes étant rayées et tache
tées de blanc. Elle n'a que 66 cent, de long; la 
longueur de l'aile est de 28 cent., ainsi que 
celle de la queue. 

LE TRAGOPAN MLLANOCEPHALE - CEMOKJSIS 
MELANOCEPHALA. 

Der Jewar. 

Caractères. — Le tragopan mélanocéphale, 
vulgairement jewar, est surtout caractérisé par 
son ventre noir. Le mâle a les plumes du som
met de la tê te noires, à pointe rouge; la nuque, 
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Fig. 96. Le Tragopan satyre. 

le devant du cou et le p l i de l 'aile d 'un rouge 
é c a r l a t e ; les plumes du manteau d 'un brun 
f o n c é , parcourues de raies noires t r è s - f i n e s , i r 
r é g u l i è r e s , et p a r s e m é e s de petites taches en 
fo rme d 'œi l , blanches, e n t o u r é e s de n o i r ; les 
plumes de la poi t r ine et du ventre noires, 
comme h a c h é e s de rouge sombre, et po in t i l l ées 
de b lanc; les r é m i g e s n o i r â t r e s , r a y é e s et ta
c h e t é e s de b run ; les rectrices r a y é e s de b r u n â 
tre et de no i r jusque vers la pointe , q u i est 
d 'un noir u n i f o r m e ; l 'œi l b r u n ; le cercle c i r -
curnoculaire d 'un rouge v i f ; les cornes d 'un 
bleu c l a i r ; la gorge pourpre en son m i l i e u , 
avec des taches l a t é r a l e s d 'un b l e u clair et 
b o r d é e d 'un l i sé ré couleur de chair ; le bec cou
leur de corne f o n c é e ; les pattes r o u g e â t r e s . Cet j 
oiseau a de 74 à 77 cent, de long, et de 96 à 99 
cent , d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 
29 cent., celle de la queue de 27. 

Chez la femel le , le dos est m é l a n g é de b r u n j 
f o n c é , de b run clair et de n o i r ; le ventre, de gris [ 
c e n d r é b r u n , de noir et de blanc. Les plumes 
du dos sont parcourues de raies longitudinales \ 
d'un jaune p â l e , se t e rminan t en po in te ; celles ! 
du ventre sont s e m é e s de taches blanches, i r r é - ! 

BHEHM. 

gu l i è r c s . El le a 63 cent, de long et 87 cent. 
d 'envergure; la longueur de l 'aile est de 27 
cent. , celle de la queue de 23. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tragopan 
satyre habite l'est de l 'Himalaya , le N é p a u l et le 
S i k i m ; le tragopan m é l a n o c é p h a l e se t rouve 
dans l'ouest de cette m ê m e c h a î n e , à pa r t i r d u 
N é p a u l . Deux autres e s p è c e s hab i ten t la Chine . 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — NOUS ne 
connaissons encore que les habitudes d u trago
pan m é l a n o c é p h a l e , et nous en sommes rede
vables à Mountaineer . 

« Ce superbe oiseau , d i t - i l , se t ient dans les 
forê ts les plus sombres et les plus épa i s se s des 
hautes montagnes, f o r t peu au-dessous de la l i 
mi te des neiges. E n hiver , i l descend plus bas, 
et vient se fixer dans les endroits les plus t o u f 
fus des f o r ê t s de c h ê n e s , de noyers et de m o -
rindes, où dominent les bois et où les bambous 
de montagne f o r m e n t entre les arbres des four 
rés i m p é n é t r a b l e s . C'est la q u ' o n le t rouve par 
petites compagnies de deux, t ro i s , et j u s q u ' à 
une douzaine d ' i nd iv idus , q u i cependant ne 
fo rmen t pas des r é u n i o n s i n t i m e s ; i ls sont au 
contraire d i s p e r s é s sur une é t e n d u e plus ou 

I V — 361 
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moins grande de la forê t . Chaque compagnie 
semble revenir tous les ans au m ê m e endroit et 
s'y fixer, bien que le sol soit couvert de neige. 
Si une violente t e m p ê t e ou quelque autre c i r 
constance la force à é m i g r e r , elle se dirige vers 
une vallée b o i s é e , une petite f o r ê t , un endroit 
couvert de bois peu élevés. 

« En hiver, le trapogan m é l a n o c é p h a l e est si
lencieux, du moins ne l'ai-je jamais entendu 
crier dans celte saison, à moins qu on ne le 
t roub lâ t . L'elfraye-t-on, i l pousse des cris plain
tifs qui ressemblent au b ê l e m e n t d 'un jeune 
agneau, et qu'on peut rendre par wae wae wae. 
Pour commencer, ces sons se suivent lente
ment et sont parfaitement dé t achés l 'un de 
l 'autre; mais peu à peu ils se p réc ip i t en t , se 
confondent, et, à ce moment, l'oiseau s'envole. 
Là où i l n'est pas beaucoup chassé , le tragopan 
m é l a n o c é p h a l e n'est pas t rès -cra in t i f et ne selève 
que quand on l'approche de trop. U p r é f è r e 
se sauver en glissant, en rampant dans les buis
sons, el ne s'envole que pour gagner un arbre. U 
crie tout le temps qu ' i l court et j u s q u ' à ce q u ' i l 
se soit caché dans le feuillage. Plusieurs trapo-
gans sont-ils r é u n i s , tous se mettent à crier à la 
fois, et se sauvent dans diverses directions, les 
uns courant, les autres volant. A la p r e m i è r e 
alerte, ils se r é f u g i e n t sur l 'arbre le plus voisin; 
mais s'ils ont été souvent poursuivis, ils s'en
fuient plus lo in , et d'ordinaire en descendant 
la montagne. Leur vol est t r è s - r a p i d e ; i l est 
a c c o m p a g n é d 'un bruissement particulier qui 
permet de r e c o n n a î t r e le tragopan m é l a n o c é 
phale, m ê m e sans le voir. Dans les endroits où 
on le chasse f r é q u e m m e n t , i l devient plus p r u 
dent, et finit m ê m e par surpasser en ruse tous 
les autres oiseaux. Dès qu ' i l remarque l 'appro
che de l 'homme, i l crie une ou deux fois, puis 
i l va se percher sur un arbre et se cache si bien 
dans le feuillage qu'on ne peut le découvr i r que 
par hasard. 

« U passe toujours la nu i t sur les arbres. 

« Au pr in temps. quand la neige commence à 
fondre, les jewars quit tent leurs quartiers d'hi
ver; ils se s é p a r e n t et se r épanden t dans les en
droits les plus re t i rés , les plus tranquilles des fo
rê t s , dans la zone des bouleaux et des rhododen-
dronsblancs, montant j u s q u ' à la l imitesupérieure 
de la fo rê t . En avr i l , ils s'accouplent; c'est à ce 
moment qu'on rencontre le plus de mâles, pro
bablement parce qu'i ls sont en quêle d'une 
compagne. Us crient beaucoup, et tout le jour. 
P e r c h é s sur une branche ou sur quelque tronc 
d'arbre renversé , ils semblent avoir moins souci 
d 'ê t re vus. Leur c r i d'amour ressemble à celui 
qu'ils poussent quand on les effraye; i l est plus 
p e r ç a n t , et ne se compose que d'une syllabe, 
wae, l ancée avec force, comme le bêlement 
d'une chèvre égarée : on l'entend à plus d'un 
mil le de distance. » 

Mountaineer ne parle pas du mode de repro
duction du tragopan mé lanocépha le ; i l dit seu
lement q u ' a p r è s la saison des amours, chaque 
fami l le demeure en un endroi t , et émigré peu à 
peu vers ses quartiers d'hiver, où elle n'arrive 
qu'en novembre, quand les forêts des montagnes 
sont buissonneuses. 

« Le tragopan mé lanocépha le se nourrit de 
feuilles, de bourgeons, surtout ceux des chênes 
et des buis ; i l mange en outre des racines, des 
fleurs, des baies, des graines, des insectes. » 

C a p t i v i t é . — Autant les tragopans mènent 
une vie r e t i r é e , autant ils sont prudents et 
craintifs en l iber té , autant ils sont faciles à appri
voiser. Les adultes perdent bientôt toute crainte, 
toute t i m i d i t é , prennent la nourriture qu'on 
leur donne, finissent par manger dans la main 
de leur m a î t r e . Si on leur donne un espace con
venable, ils se reproduisent m ê m e , comme cela 
est a r r ivé au Jardin zoologique de Londres. L'é
lève des pelits n'est pas plus difficile que celle 
des faisans. Nous pouvons donc espérer de faire 
b ien tô t plus ample connaissance avec ces su
perbes oiseaux. 

L E S G A L L 1 D Ë S — GALLl. 

Die Hûhner, die Kummhûhner, the Fowls. 

De toutes les familles de g a l l i n a c é s , aucune 
ne nous offre plus d ' in té rê t que celle qu i ren
ferme la poule. 

C a r a c t è r e s . — Les gall idés se ressemblent 
tellement, qu'ils forment un groupe naturel des 

mieux définis . Cependant quelques espèces voi
sines les rel ient aux phas ian idés . On peut assi
gner à cette f a m i l l e , comme caractères essen
tiels : une partie de la tê te et du devant du cou 
nus; une c rê le charnue prenant naissance à la 



L E COQ D E J A V A . 395 

racine du bec et s ' a v a n ç a n t sur le s inc ipu t ; des 
prolongements de m ê m e na tu re , mais plus flas
ques, sous le bec ; une queue vert icale, à pennes 
larges, d i sposées sur deux plans cont igus , recou
vertes par, les sus-caudales q u i s 'a l longent , se 
recourbent en fauci l le et retombent en a r r i è r e 
d u corps. 

Cette fami l le repose sur le genre suivant. 

LES COQS — GALLUS. 

Die Wildkûhner, the Wild-Fowh. 

Caractères. — Indépendamment des attributs 
q u i dist inguent la fami l l e , les coqs sont encore 
c a r a c t é r i s é s par un corps é p a i s ; des ailes courtes, 
concaves, t r è s - a r r o n d i e s ; une queue moyenne, 
l é g è r e m e n t t r o n q u é e , f o r m é e dequalorzepennes; 
un bec moyennement l o n g , f o r t , à mand i 
bule s u p é r i e u r e convexe, à pointe r e c o u r b é e ; 
des tarses de la longueur du doigt m é d i a n , munis 
d 'un éperon a r q u é et a igu ; un plumage abon
dant , o r n é , chez toutes les espèces connues, de 
couleurs vives et brillantes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les COqs sont 
originaires des Indes et de la Malaisie. Chaque 
espèce a une aire de dispersion q u i l u i est pro
pre, et g é n é r a l e m e n t t r è s - l i m i t é e ; chacune ha
bite une certaine zone d 'a l t i tude ; mais ces d i 
verses aires de dispersion e m p i è t e n t les unes sur 
les autres. 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — Toutes les 
espèces habitent les f o r ê t s , de p r é f é r e n c e les 
plus i m p é n é t r a b l e s ; toutes m è n e n t une vie 
t rès -cachée et r e t i r é e . Est-ce la cause q u i f a i t 
que nous connaissons si peu leur genre de vie ; 
ou b ien , est-ce parce que les naturalistes ont 
t r o u v é que leurs habitudes rappelaient t rop 
celles des races domestiques? Je ne saurais le 
di re : ce qui est certain, c'est que nous sommes 
bien mieux instrui ts des m œ u r s d 'animaux sans 
importance, que nous ne le sommes de celles de 
ces oiseaux si uti les. 

LE COQ BANKIVA — GALLUS BANKIVA. 

Das Bankivahuhn, the Bankiva-Fowl. 

Caractères. — Le coq Bankiva (fig. 97), ou 
hasintu, comme l 'appellent les naturels, est celui 
q u i p a r a î t le plus ê t r e l ' e spèce - souche de la poule 
domestique. Le m â l e ou coq est un bel oiseau; i l 
a la t ê t e , le cou , les longues plumes pendantes de 
cette d e r n i è r e r é g i o n d 'un j a u n e - d o r é b r i l l an t ; les 
plumes du dosd ' unb run pourpre , d'un rouge b r i l 
lant au m i l i e u , b o r d é e s de b r u n jaune; les longues 

couvertures s u p é r i e u r e s et pendantes de la queue 
de m ê m e couleur que les plumes du c o u ; les 
couvertures moyennes des ailes d 'un b r u n c h â 
tain v i f ; les grandes à ref let ve r t -no i r ; les p lu 
mes de la po i t r ine noires, à reflets v e r t - d o r é ; 
les r é m i g e s pr imai res d 'un g r i s -no i r f o n c é , bor
dées d 'un l i séré plus c l a i r ; les r é m i g e s secondai
res rouges sur les barbes externes; les internes 
noires ; les plumes de la queue noi res , les m é 
dianes br i l lantes , les autres ternes; l 'œi l rouge-
orange; la c r ê t e rouge ; le bec b r u n â t r e ; les pat
tes d'un noi r a r d o i s é . Ce coq a 64 cent, de long ; 
la longueur de l 'ai le est de 23 cent, et d e m i , 
celle de la queue de 38 cent. 

La femel le ou poule est plus pe t i te ; sa queue 
est d i r i g é e plus hor izon ta lement , et chez elle 
la c r ê t e et les appendices rostraux ne sont q u ' i n 
d i q u é s . El le a les longues p lumes du cou noi 
res, b o r d é e s de blanc j a u n â t r e ; celles d u man
teau t a c h e t é e s de b r u n n o i r ; celles d u ventre 
isabelle; les r é m i g e s et les rectrices d 'un b r u n 
noir 

LE COQ DE STANLEY — GALLUS STANLEYH. 

Das Dschunyelhuhn, the Stanley-Foivl. 

Caractères. — Le coq de Stanley ou des jun
gles d i f f è r e du coq Bankiva par sa po i t r ine b r u n -
r o u g e â t r e , r a y é e de noi r f o n c é ; et i l n'a pas les 
couvertures des ailes b r u n â t r e s dans leur par t ie 
moyenne. 

La poule d i f fè re peu de celle de l ' e s p è c e p r é 
c é d e n t e . 

LE COQ DE JAVA — GALLUS FURCA TUS. 

Die Gangegar, the Javan-Fowl. 

Caractères. — Le coq de Java, le ayam-alas 
ou gangégar des insulaires, surpasse en b e a u t é 
les coqs Bankiva et de Stanley. 11 a les p l u 
mes de la collerette longues, mais non pointues, 
d 'un vert f o n c é à éc la t m é t a l l i q u e et e n t o u r é e s 
d 'un l i sé ré é t ro i t d ' un noi r de sa t in ; les p lumes 
longues et é t r o i t e s de l ' épau l e et des couvertures 
s u p é r i e u r e s des ailes d ' un ve r t -no i r b r i l l a n t , 
b o r d é e s d 'une bande large d 'un j a u n e - d o r é f o n c é , 
très-vif; les plumes du c roupion t r è s - l o n g u e s , d ' u n 
vert-noir b r i l l an t au m i l i e u , et b o r d é e s de jaune 
clair ; les grandes couvertures et toutes les p l u 
mes de la face i n f é r i e u r e du corps d 'un no i r 
f o n c é , t r è s - b r i l l a n t ; les r é m i g e s pr imai res d 'un 
noir b r u n , les secondaires b r u n e s , b o r d é e s en 
dehors de jaune fauve; les plumes de la queue 
d 'un vert m é t a l l i q u e , à reflels superbes; l 'œi l 
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jaune-clair ; les parties nues des joues rouges, 
b o r d é e s en dehors et en bas de jaune d o r é ; la 
c rè le bleue à sa base, violette à sa pointe; la 
mandibule s u p é r i e u r e noire, l ' i n f é r i eu re jaune; 
les pattes d'un g r i s -b l euâ t r e clair. 

La poule est plus pet i te; elle n'a n i c r ê t e , ni 
appendices gutturaux, elles joues sont couvertes 
d é p l u m e s . La tê te et le cousont gris-brun, les 
plumes du manteau ver t -doré , bordées de gris 
b run , avec la tige rayée de jaune d'or ; les grandes 
couvertures et les r é m i g e s secondaires sont d'un 
gris foncé , b r i l l an t , moi rées de jaune; les r é 
miges primaires sont b r u n â t r e s , les rectrices 
brunes, à reflets ve rdâ t r e s et bo rdées de noir . La 
gorge est blanche; la poitr ine et le ventre sont 
couleur isabelle. 

Celte espèce est plus petite que la p r é c é 
dente. 

LE COQ DE SONNERAT — GALLUS SONNERdTI-

Bas Sonnerutshuhn, the Sonnerat-Fowl. 

Caractères. — Le coq de Sonnerat ou katu-
koli, comme l'appellent les Indiens, diffère des 
autres espèces par la forme de sa collerette. Les 
plumes en sont longues, é t ro i tes , mais arron
dies et non pointues à leur e x t r é m i t é ; leur tige 
s 'é largi t , forme un disque c o r n é , puis s'amincit 
pour s 'é largir de nouveau. Les barbes en Sont 
gr i s - foncé , les tiges et leur p r e m i è r e dilatation 
d'un blanc br i l lan t , la dilatation terminale est 
d'un jaune-roux vi f . I l a les plumes longues el 
é t ro i tes du dos d 'un brun noir , s emées de ta
ches plus claires; les petites couvertures des 
ailes dépourvues de barbes, et d'un b r u n - c h â 
tain br i l lant sur les tiges qui sont aplaties; les 
plumes du croupion grises, à tiges et à liséré 
plus clairs; les plus externes rouges, à tige et 
à l iséré jaunes; les r é m i g e s d'un gris sale, à 
tige et l iséré plus clairs ; les couvertures su
pé r i eu re s de la queue d'un vert f o n c é , br i l lant ; 
les plumes de la face i n f é r i eu re du corps d'un 
gris no i r ; celles des flancs jaunes ou brun-
rouge sur le mi l ieu et les bords ; l 'œil jaune-
brun clair ; la crê te rouge; le bec j a u n â t r e ; les 
pattes d'un jaune clair. Ce coq a 66 cent, de 
long ; la longueur de l'aile est de 26 cent., celle 
de la queue de 41. 

La poule a le dos d'un brun foncé assez u n i 
forme, les l isérés et les raies foncées des plumes 
y é t an t t r è s - p e u visibles; la gorge blanche ; les 
plumes du ventre et de la poitr ine d'un gris-jau
nâ t r e clair, bo rdées de no i r ; les r é m i g e s p r i 

maires, d 'un brun f o n c é ; les secondaires rayées 
de brun et de noir ; les rectrices d'un brun-noir, 
p o n c t u é e s et moi rées de brun foncé . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des coqs. — Les 
espèces sauvages de coqs habitent les Indes et 
la Malaisie. Sur le continent indien, vivent le 
coq Bankiva et le coq de Sonnerat ; à Java, le 
coq Bankiva et celui qui porte le nom de la lo
ca l i té ; le coq Stanley semble être l imité à Gey-
lan. Le coq Bankiva est rare dans l'Inde cen
trale; i l se montre en nombre, par contre, 
dans l'est et dans les collines du nord. Son 
aire de dispersion s ' é t end , au nord , jusque 
vers la f ron t iè re sud du Cachemire; à l'ouest, 
jusqu'aux montagnes de Rhat; à l'est, jusqu'au 
sud-ouest de la Chine; au sud, j u squ ' à Java. I l 
est commun dans l'Assam, le Silhet, le Burmah, 
la p resqu ' î l e de Malacca , les îles de la Sonde; 
mais, dans le sud, i l p résen te de grandes varia
t ions; p e u t - ê t r e y d é c o u v r i r a - t - o n une nouvelle 
espèce . 

Le coq de Java appartient au sud; on ne le 
trouve q u ' à Java et à Sumatra, peut-être existe-
t - i l aussi à B o r n é o . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des coqs. — 
Toutes ces espèces habitent les fourrés de bam
bous des montagnes, sans éviter cependant les 
forêts c l a i r - s emées , n i m ê m e les plaines. Le coq 
Bankiva se tient principalement dans les hautes 
f o r ê t s ; toutefois i l descend souvent jusqu'au 
voisinage des plantations de café , mais i l est rare 
de le renconlrer au-dessous de 1,000 mètres 
d'alti tude. Le coq de Java se tient plutôt dans 
les forêls d'alang-alang et dans les taillis, au-
dessous de 1,000 m è t r e s d'altitude. D'après Ten-
nent, le coq de Stanley se trouve partout à 
Ceylan; i l est commun surtout dans la zone 
la plus élevée des montagnes, et semble par 
c o n s é q u e n t p r é f é r e r les hauteurs à la plaine. 

I l n'est pas toujours facile d'observer les mœurs 
des coqs sauvages. Là où ils sont nombreux, la 
forêt offre au chasseur, comme au naturaliste, 
des obstacles souvent insurmontables. C'est aux 
Indes que l ' é tude de leurs m œ u r s en liberté 
semble pouvoir se faire facilement, tandis quà 
Java ce serait souvent presque impossible. Da-
près Jerdon, le voyageur qu i traverse les forêts 
rencontre souvent des coqs sauvages, qui se tien
nent au voisinage des chemins, où ils trouvent 
une nourr i ture abondante dans les excréments 
des chevaux el des bestiaux. Les chiens qui 
battent les environs des routes, en font assez fré
quemment lever. On les voit aussi dans les champs 
s i tués à p rox imi té des forê ts . Enfin, on peut 
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Fig. 97. Le Coq bankiva. 

encore les observer quand on les chasse. Jer
d o n , m a l g r é toutes les nombreuses occasions 
q u ' i l a eues d ' é t u d i e r les m œ u r s de ces o i 
seaux, se borne à en dire ce que nous venons de 
rapporter. Les autres naturalistes qu i ont ex
ploré les Indes imi t en t son silence. C'est à Bern
stein que nous devons le plus de dé ta i l s sur leur 
compte. « L e s deux coqs sauvages q u i vivent 
à Java, d i t - i l , sont t r è s - c r a i n t i f s , et par c o n s é 
quent diff ici les à observer en l i b e r t é . 11 en est 
sur tout ainsi pour le coq de Java, qu i habite 
des f o u r r é s i m p é n é t r a b l e s , où i l é c h a p p e aux 
regards. A u moindre b r u i t qu i l u i est suspect, 
i l s'y r é f u g i e , sans s'envoler, mais en courant 
entre les touffes d'alang-alang. Cet oiseau, s ' i l ne 
trahissait pas sa p r é s e n c e par son c r i , passerait 
c o m p l è t e m e n t i n a p e r ç u . T o u t e f o i s , si on l 'entend 
f r é q u e m m e n t , on l ' aperço i t rarement . C'est le 
ma t in qu 'on y r éus s i t le mieux. A ce moment , 
l 'oiseau, se croyant le plus en s û r e t é , qu i t te les 
f o u r r é s et va chercher dans des endroits d é c o u 
verts les graines, les bourgeons, les insectes 
dont i l se n o u r r i t . On le voi t souvent en q u ê t e 
de termites , dont i l est t r è s - f r i a n d . » 

D'autres auteurs disent que les coas sauva

ges ont tout à fa i t les m œ u r s des coqs domes
tiques, mais ils sont ob l i gé s d'avouer qu'i ls en 
d i f f è ren t d é j à par leurs cris. D ' a p r è s Tennent , le 
c r i du coq de Stanley pour ra i t se rendre par : 
george-joye; celui du coq de Java est, d i l Be rn 
stein, dissyllabique et rauque : kukruu, kukru. 
Celui du coq de Sonnerat d i f f è r e beaucoup de 
celui du coq B a n k i v a , comme Jerdon le fa i t 
remarquer e x p r e s s é m e n t ; c'est u n c r i t r è s - s i n 
gul ier , s a c c a d é , un chant de coq i n t e r r o m p u , 
l ancé d'une f a ç o n impossible à d é c r i r e . Tous ces 
coqs sauvages cont r ibuent beaucoup à l ' an ima
t i o n de la f o r ê t . «Il est t r è s - a m u s a n t , d i t de Moec-
k e r n , d'entendre de grand m a t i n les cris de tous 
ces coqs, de voir leur d é m a r c h e majestueuse, 
leurs combats ; tandis que les poules et leurs 
poussins courent au m i l i e u des buissons. » 

Tennent c é l è b r e aussi le lever d u j o u r dans 
les f o r ê t s des montagnes de Ceylan, lorsque re
tentissent les cris d u coq de Stanley. Tous les 
coqs sauvages sont aussi querel leurs , s inon p lus , 
que leurs descendants; aussi les i n d i g è n e s les 
t iennent souvent en c a p t i v i t é , car ils ont appris 
par e x p é r i e n c e que les coqs domestiques peu
vent bien ê t r e plus forts qu 'eux , mais qu ' i l s ne 
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sont, tant s'en faut, n i aussi agiles ni aussi cou
rageux. 

Nous possédons quelques renseignements sur 
le mode de reproduction de ces oiseaux en l i 
be r t é . « La poule Bankiva, d i t Jerdon, pond, en 
j u i n ou ju i l l e t , suivant les locali tés, de hu i t à 
douze œuf s d'un blanc de la i t ; elle les dépose 
sous un buisson, sous des bambous; elle creuse 
l égè remen t le sol, et y rassemble quelques feu i l 
les sèches , quelques herbes, de m a n i è r e à en 
faire un nid t rès -g ross ie r . La poule de Sonnerat 
pond, un peu plus tard, de sept à dix œ u f s . » 
Bernstein a t rouvé un n id de la poule de Java. 
« U éta i t dans une légère dépress ion du sol , au 
mi l ieu d'une haute touffe d'alang-alang, et n ' é 
tait f o r m é que de feuilles sèches et de tiges de 
cette g ra rn inée . I l renfermait quatre œufs d'un 
blanc j a u n â t r e , dont l ' incubation étai t déjà assez 
avancée . » Le coq ne s ' inquiè te nullement de sa 
p r o g é n i t u r e ; mais la poule l u i t é m o i g n e autant 
de tendresse que le fa i t la poule domestique. 
Jerdon aff irme que des mét i s de ces diverses es
pèces ne sont pas rares; i l fend donc à for t i f ier 
cette opinion : que beaucoup de coqs sauvages, 
décr i t s comme autant d ' e s p è c e s , ne sont que 
des mét i s de ces quatre espèces principales. 

Chasse. — On chasse peu les coqs sauvages, 
leur chair n ' é t an t pas t r è s -bonne . Elle diffère 
de celle des races domestiques par sa couleur 
noire ; les muscles des cuisses seuls sont blancs. 
Par contre, Jerdon assure que la chair des j e u 
nes poulets a un goût sauvage excellent. Cet 
auteur décr i t la chasse de ces oiseaux comme 
é tan t fo r t divertissante, et i l la dit t r è s - f ruc tueuse , 
là où des jungles alternent avec des champs 
cul t ivés . 

C a p t i v i t é . — Les coqs et les poules sauvages 
s'apprivoisent facilement, mais pas aussi rapide
ment qu'on pourrai t le supposer. Le coq Ban
kiva est celui qui se prive le mieux ; le coq 
de Sonnerat est déjà plus diff ic i le à apprivoiser, 
bien qu'on l 'ait fai t reproduire plusieurs fois en 
cap t iv i t é , aux Indes et en Europe, et qu'on ait 
m ê m e obtenu des mét i s par le croisement de 
cette espèce et de la poule domestique; le coq 
de Java donne le plus de peines. « Pris vieux, 
di t Bernstein, i l ne s'apprivoise jamais, et m ê m e 
quand on fait couver les œufs par des poules do
mestiques, les jeunes, à peine grands, proli tent 
de la p r e m i è r e occasion pour s ' é chappe r . Je ne 
pu i s , d ' après ma propre e x p é r i e n c e , dire si 
cet oiseau se reproduit en capt ivi té , n i s'il se 
croise avec la poule domestique. » J u s q u ' à p r é 
sent, le coq de Java, à ma connaissance du 

moins, ne s'est pas encore reproduit en Europe, 
ma lg ré toutes les tentatives qu'on a faites. 

LE COQ DOMESTIQUE — GALLUS DOMESTICUS. 

Das Haushuhnf the domesLic Fowl. 

Le coq domestique (fig. 98) n'a pas d'attributs 
propres, i l y a p lu tô t chez lu i p romiscu i té de ca
rac tè res , si l 'on peut ainsi d i re . Et cependant, 
quoique mal d é f i n i , i l n'est personne qui ne le 
connaisse et qu i ne puisse le distinguer à pre
m i è r e vue. 

C a r a c t è r e s . — Ce qu'on peut dire d'une ma
n iè re généra le de ses formes, c'est qu ' i l a le plus 
ordinairement la c r ê t e simple, ample, dentelée, 
droite ou l é g è r e m e n t tombante ; le bec fin, les 
barbillons bien d é v e l o p p é s , les tarses de 
moyenne longueur et minces; la poitrine un 
peu é t ro i te . 

Le plumage, tant celui du coq que celui de 
la poule, n'a rien de bien d é t e r m i n é ; i l varie à 
l ' i n f i n i et prend toutes les nuances; mais i l est 
bien plus éc la tan t et plus riche en couleurs chez 
le coq que chez la poule. U en est de même 
pour la taille : on trouve des coqs et des poules 
domestiques de dimensions très-différentes selon 
les lieux et les climats. 

O r i g i n e . — Ce nous sera toujours un problème 
de savoir comment l 'homme est parvenu à se 
faire des esclaves des coqs et des poules sauva
ges, si amoureux de leur l iber té . Aucun docu
ment historique, aucune légende ne nous indi
que l ' époque de leur domestication. Les récits 
les plus anciens parlent du coq domestique 
comme d 'un oiseau t r è s -connu et nullement sur
prenant. Des Indes, i l s'est probablement ré
pandu dans toutes les parties de l'hémisphère 
oriental . Les premiers navigateurs qui ont 
abo rdé aux îles de l 'océan Pacifique l'y ont 
t rouvé. En A m é r i q u e , i l n'a é té introduit que 
dans les temps historiques. Chose importante à 
noter, i l n'a jamais repassé à l 'état sauvage. On 
a essayé d'en peupler des f o r ê t s , et toutes les 
tentatives ont é c h o u é . Dans les villages des step
pes de l ' A f r i q u e centrale, dans les huttes isolées 
au mi l i eu des forê t s , les coqs et les poules do
mestiques vivent en grand nombre presque 
sans recevoir de soins de la part de l'homme. 
Us doivent chercher leur nourri ture eux-mê
mes; les poules pondent et couvent dans le 
buisson qui leur convient le mieux, souventassez 
lo in de la demeure de leur m a î t r e ; elles passent 
la nu i t dans la forê t , pe rchées sur des arbres; 
mais nulle part je ne les ai vues à l'état sau-
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vage; tou jours et en tous l i eux , elles reviennent 
dans l 'habi ta t ion de l ' h o m m e . Le coq domes t i 
que se soumet admirablement aux circonstances 
les plus diverses; i l garde toutes ses habitudes 
dans des climats q u i paraissent on ne peut plus 
dé favorab les , et ce n'est que dans les t r è s - h a u t e s 
montagnes et dans l ' e x t r ê m e N o r d que sa f é 
c o n d i t é d i m i n u e . Mais i l se rencontre par tout 
où l ' homme est é t a b l i , et par tout i l s'est com-
Dlé tement d o m e s t i q u é . 

l l i e u r s , hab i tudes et r é g i m e . — La vie du 
coq et de la poule domestiques est t rop connue 
pour que nous en fassions l 'histoire c o m p l è t e : 
nous nous bornerons à emprunter à Lenz la 
peinture q u ' i l a faite des m œ u r s du coq, et à 
Schei t l in ce qu ' i l d i t de la poule. 

« U n coq, beau, f ier , courageux, est de tous 
les oiseaux le plus i n t é r e s s a n t , d i t Lenz. U 
porte haut sa t ê te c o u r o n n é e ; ses yeux é l i n e e -
lants se portent de tous côtés avec assurance ; 
aucun danger ne l 'effraye, i l sait tou jours y faire 
face. Malheur au r ival qu i ose se m ê l e r à ses 
poules; malheur à l 'homme qu i ose, en sa p r é 
sence, enlever une de ses favorites 1 Toutes ses 
pensées , i l les exprime par divers sons, par d i 
vers gestes. A - t - i l r e n c o n t r é quelque gra in , on 
l'entend appeler ses compagnes ; i l partage avec 
elles toutes ses trouvailles. Parfois on le voit 
dans un coin , o c c u p é à construire un n i d pour 
la poule qu ' i l p r é f è r e entre toutes les autres. 11 
marche à la t ê t e de sa bande, dont i l esL le guide 
et le protecteur S' i l est dans la campagne, et 
q u ' i l entende le gloussement joyeux d'une poule 
a n n o n ç a n t qu 'un œuf vient d ' ê t r e pondu, i l ac
court auss i tô t , salue la pondeuse par quelques 
regards pleins de tendresse, r é p o n d à son cr i 
joyeux, puis revient en toute h â t e reprendre sa 
place à la t ê te des siens. Le moindre change
ment de t e m p é r a t u r e , i l le pressent et l 'annonce 
par son c r i . C'est par son chant q u ' i l annonce 
aussi l 'approche du j o u r , q u ' i l appelle le labou
reur à la reprise de sa t â c h e quot idienne. U 
s'envole sur un mur ou sur un to i t , i l bat fo r t e 
ment des ailes, i l chante, et semble dire : « I c i 
« j e suis m a î t r e et seigneur; qu i ose me lecontes-
« ter? » L va-t-on c h a s s é , v ient - i l d ' é c h a p p e r à un 
danger, i l chante encore de toutes ses forces, i l 
insulte l 'ennemi dont i l ne peut se venger au
t rement ; ses allures majestueuses se manifestent 
sur tout lorsque, de bon ma t in , f a t i gué d 'un long 
repos, i l qu i t te le poulai l ler , et salue joyeuse
ment les poules qu i le suivent. Mais i l p a r a î t en
core plus beau, encore plus f ier , quand le c r i de 
quelque m â l e inconnu vient frapper son orei l le . 

I l é c o u t e , i l lève la t ê t e d 'un air audacieux, i l l u t 
des ailes, et provoque l 'adversaire au c o m l x t 
par ses chants. Aperço i t - i l l ' ennemi , i l s'avance 
courageusement , se p r é c i p i t e sur l u i avec 
f u r e u r . Les deux combat tants sont en face l ' un 
de l ' a u l r e ; les plumes du cou sont h é r i s s é e s , et 
f o r m e n t comme un b o u c l i e r ; les yeux é t i n -
ce l l en t ; chacun cherche à met t re sous l u i son 
adversaire en sautant fo r t emen t . Chacun tente 
de s'emparer du poste le plus é l evé , pour c o m 
battre de là avec l 'avantage de la pos i t ion . La 
batail le dure longtemps ; mais b i e n t ô t la f a 
tigue ar r ive , et avec elle un m o m e n t de t r ê v e . 
La t ê t e p e n c h é e , p r ê t s à l 'attaque et à la r i 
poste, f rappant la terre d u bec, ils restent t o u 
jours en face l ' u n de l 'autre. L ' u n d 'eux pousse 
un c r i d 'une voix t r e m b l o t a n t e ; i l est encore 
hors d 'haleine; l 'autre f o n d sur l u i de nouveau. 
Us se f rappent avec une nouvelle a rdeu r ; mais, 
à la l i n , les ailes et les pattes refusant d 'agir par 
lassitude, ils ont recours à une d e r n i è r e arme, 
la plus t e r r ib le . Us ne sautent plus l ' u n sur 
l ' au t re ; mais les coups de bec se s u c c è d e n t avec 
r a p i d i t é , et le sang coule de plus d'une blessure. 
En f in l ' ennemi perd courage ; i l h é s i t e , i l recule , 
i l r e ç o i t encore un coup v igoureux ; la batai l le 
est d é c i d é e . U f u i t , les plumes de la nuque 
h é r i s s é e s les ailes l evées , la queue pendante ; 
i l se tapi t dans u n co in , i l glousse comme une 
poule ; i l cherche à imp lo re r la p i t i é du va in 
queur. Mi ' is celui-ci ne se laisse pas toucher ; i l 
reprend haleine, bat des ailes, chante, puis se 
met à la poursui te de son r i v a l , q u i ne se d é f e n d 
plus, heureux quand i l ne t rouve pas la m o r t 
so;is ses coups 1 » 

« Les hommes , d i t B u f f o n (1), q u i t i r en t par t i 
de tout pour leur amusement , ont bien su 
met t re en œ u v r e cette ant ipathie i n v i n c i b l e 
que la nature a é t ab l i e entre un coq et u n c o q ; 
ils ont cu l t ivé celte haine i n n é e avec tant d'art, 
que les combats de deux oiseaux de basse-cour 
sont devenus des spectacles dignes d ' i n t é r e s s e r 
la cu r io s i t é des peuples, m ê m e des peuples po
lis, et en m ê m e temps des moyens de d é v e l o p 
per ou d 'entre tenir dans les â m e s cette p r é c i e u s e 
f é r o c i t é , q u i est, d i t -on , le germe de l ' h é r o ï s m e . 
On a v u , on voi t encore tous les j ou r s , dans plus 
d'une c o n t r é e , des hommes de tous é t a t s ac
cour i r en foule à ces grotesques tournois , se d i 
viser en deux partis , chacun des partis s ' é c h a u f 
fer pour son combat tant , j o i n d r e la f u r eu r des 
gageures les plus o u t r é e s à l ' i n t é r ê t d ' un si beau 

(I) Buffon, Histoire naturelle des oiseaux, tome I I Daeo 
71, édition in-4° fa 
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Fig. 9S. Le Coq domestique (coq et poules). 

spectacle, et le dernier coup de bec de l'oiseau 
vainqueur renverser la fortune de plusieurs 
familles. C'étai t autrefois la folie des Rbodiens, 
des Tongriens, de ceux de Pergame. C'est au
j o u r d ' h u i celle des Chinois, des habitants des 
Phil ippines, de Java, de l 'Isthme de l 'Amér i 
que et de quelques autres nations des deux con
tinents. » Ajoutons que ce f u t aussi, et que c'est 
encore dans quelques local i tés celle des Anglais , 
des Allemands et des Belges; mais ce fr ivole 
el barbare amusement, h â t o n s - n o u s de le dire, 
tend à d i s p a r a î t r e en Europe. 

Scheitl in a déc r i t la poule, et avec autant d'a
mour que Lenz le coq. « La poule est loin d ê t re 
aussi intelligente, aussi ru sée que le coq ; mais 
elle l'est assez pour accomplir dignement ses 
devoirs de bonne m è r e . T r è s - r a r e m e n t , soit de 
jour, soit de nui t , elle fai t entendre sa voix ; mais 
quand elle a pondu un œuf , elle l'annonce aux 
habitants du l ieu, tout comme le coq proclame 
ses victoires. L u i prend on son œuf, elle en 
pond un autre, et cela chaque fois, e s p é r a n t tou
jours qu 'on ne les l u i d é r o b e r a point. Les l u i 
laisse-t-on, elle commence à couver. Son rô le , en 
effet, n'est pas de pourvoir nos tables d ' œ u f s , 
mais bien d 'é lever sa p r o g é n i t u r e , en obé i ssan t 
à sa nature de m è r e . Le coq ne s ' inquiè te nul le
ment des peti ts; i l les abandonne e n t i è r e m e n t à 
la poule ; et i l le peut, car celle ci les soigne 
avec le plus grand d é v o u e m e n t ; aussi est-elle 

devenue le type et le symbole de l'amour mater
nel. Comme elle fouil le le sol, comme elle crie 
avec tendresse, comme elle cojpe les vers, les 
épis , les grains et les met devant le bec de ses 
petits ; comme elle se montre soigneuse, comme 
elle demeure toujours au mi l ieu d'eux, comme 
elle les avertit quand un danger menace, quand 
un oiseau de proie pa ra î t dans les airs ! Les 
poussins comprennent parfaitement la voix de 
leur m è r e ; ils accourent, se cachent sous ses 
ailes, qu i leur servent de bouclier, sur lequel 
vient frapper inut i lement le bec du rapace. 
Comme elle est i nqu iè t e , quand un d'eux a été 
enlevé ! Elle les dé f end contre l'homme et con
tre les chiens. Tous les poussins la connaissent, 
et elle les conna î t tous. Quand plusieurs poules 
sont r éun ie s , si l 'une appelle, ce sont ses pous
sins seuls qu i arrivent. Des poussins sont-ils 
mê lés , deux poules font-elles entendre leur cri 
d'appel d 'un point d i f férent , aussi tôt les poussins 
se s épa ren t , et vont rejoindre chacun leur mère. 
On a vu deux poules se dé fendre courageuse
ment contre une marte, succomber, i l est vrai, 
à la lut te , mais ap rès avoir crevé les yeux à leur 
agresseur. Celui-ci avait reçu de tels coups de 
bec, qu ' i l put à peine se t ra îner encore quel
ques pas. Que ne peut l 'amour maternel 1 
Voyez cette poule à laquelle on a fait couver des 
œ u f s de canard; les canetons qui viennent 
d ' éc lore , confiants en leurs forces, gagnent l'eau 
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Fig. 99. La Poule et le Coq de la race de Crèvecœur. 

et y entrent hardiment . La poule, é t o n n é e et 
craignant pour ses petits adopl i fs , dont elle ne 
c o n n a î t pas les aptitudes, court anxieuse le long 
du hord en prodiguant ses cris d 'appel. Les ca
netons sont t rop h ien dans ce m i l i e u na ture l , 
pour céder à leur m è r e d 'adoption, dans laquelle 
ils ne reconnaissent qu'une m a r â t r e . Cel le-ci , 
cependant, s ' ape rço i t b i e n t ô t qu ' i ls sortent de 
l'eau sans que r ien de f â c h e u x leur soit a r r i v é . 
Comment cela a-t-il pu se faire? Elle ne le sait ; 
mais peu à peu elle se rassure et se borne, en les 
attendant, à les surveiller de la r ive . » 

RACES DOMESTIQUES. 

Hausracen, domestic Races. 

Il est incontestable que les diverses espèces de 
coqs sauvages se croisent entre elles; i l est éga
lement avéré que la poule domestique s'accou
ple faci lement avec d'autres g a l l i n a c é s ; ces deux 
faits prouvent suffisamment que toutes les races 
gallines connues ne descendent pas d'une seule 
e s p è c e - s o u c h e , mais ont des origines diverses. 
Dans le cours des temps, ces diverses races ont 
acquis une certaine i n d é p e n d a n c e , et ainsi s'est 
produi te la grande v a r i é t é de formes que nous 
admirons maintenant dans nos basses-cours. Cette 
h y p o t h è s e é t a n t au moins vraisemblable,nous de
vons nous en contenter pour expliquer ces varia
t ions, puisque nous manquons c o m p l è t e m e n t à 
ce sujet de d o n n é e s fournies par l 'observation. 

BREHH. 

En parlant i c i des races gallines, notre i n t e n 
t ion n'est pas de les d é c r i r e toutes, mais de choi 
sir pa rmi elles et p a r m i leurs v a r i é t é s , les plus 
utiles et les plus i n t é r e s s a n t e s , q u e nous d is t r ibue
rons, eu é g a r d à l ' impor tance dont elles sont pour 
nous, en deux groupes a r t i f i c ie l s . Dans l ' u n nous 
rangerons les races q u i fournissent le plus à l ' a l i -
men ta t i on ; dans l 'autre, celles qu i , t o u t en d o n 
nant des produits , sont cependant c o n s e r v é e s et 
m u l t i p l i é e s p l u t ô t dans u n bu t d ' a g r é m e n t , et 
nous prendrons, en part ie, pour guide ce qu'a 
éc r i t M . Jacque, sur cette m a t i è r e (1 ) . 

1° Races de produit. 

RACE DE CltÈVKCQEUR. 

Celte race (fig. 99), l'une des plus répandues 
dans l'ouest de la France, est, d i t - o n , d 'or igine 
normande ou picarde. Ses q u a l i t é s la met ten t au 
premier rang p a r m i les volai l les ; et, par le f a i t , 
« elle est une m a n i è r e de type à v i a n d e , » comme 
le d i t M . Gayot. 

C a r a c t è r e s . — Elle a le corps v o l u m i n e u x , 
c a r r é m e n t é t a b l i , court , large, b ien posé sur des 
pattes solides ; le dos presque ho r i zon t a l ; la p o i 
t r i n e , les membres b ien d é v e l o p p é s ; la t ê t e 
grosse et quatre doigts aux pattes. 

Le coq a une c r ê t e variable (fig. 100), mais 
tou jours f o r m é e de deux cornes, t a n t ô t p a r a l l è l e s , 

(1) Ch. Jacque, le Poulailler. Paris. 
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droites, charnues ; t an tô t r é u n i e s à la base, légè
rement acc iden t ée s , pointues, et s ' é c a r t a n t à l e u r 
sommet; t an tô t affectant cette de rn iè re disposi
t ion, mais ayant quelques dentelures sur le bord 

Fig. 100. Crète du coq çrèvecœur sous ses différentes formes. 

interne ; une huppe t r è s - f o u r n i e , t r ès -vo lumi
neuse, retombant tout autour de la tê te , avec 
quelques plumes du sommet d i r igées en l ' a i r ; 
des favoris t rès -épa is ; des barbillons pendants, 
charnus, longs de 7 à 10 cent., séparés par un 
épais faisceau de plumes qu i les dépasse in tér ieu
rement; des oreillons b l a n c h â t r e s , presque ca
chés sous les plumes des favoris et de la huppe. 

Son plumage est e n t i è r e m e n t noir , lus t ré de 
reflets b ronzés , b l euâ t res et ve rdâ t res à la colle
rette, au dos, aux ailes, au croupion et aux sus-
caudales. Le reste est d'un noir mat, à l'excep
t ion des plumes de l 'abdomen, qui sont d 'un 
noir b r u n . La huppe prend ordinairement du 
blanc aux plumes pos té r i eu res , après la d e u x i è m e 
ou t ro i s i ème mue. Beaucoup de sujets ont la 
collerette, le bas du dos et les scapulaires cou
leur paille. 

Les plumes du camail , de la huppe, des reins, ' 
de la queue, sont e x t r ê m e m e n t longues el touf- j 
fues ; elles forment avec celles des autres parties 
du corps un plumage plus étoffé et plus abon- ' 
dantque dans aucune autre race. 

A l 'âge adulte, le coq pèse de 3 k i log . et demi : 
à 4 kilogrammes. 

La poule, par sa forme généra le et par sa cor
pulence, a quelques rapports avec la poule de 
Cochinchine. Son poids moyen est de 3 ki logram
mes et on en trouve qui , à l 'âge de deux ans, en 
pèsen t j u s q u ' à 4. Sa huppe offre des dimensions 
t rès -var iab les . Elle est composée de plumes tan
tôt assez courtes, retombant peu et laissant les 
yeux à découver t , t an tô t longues el formant une 
coiffure si abondante que la tê te d ispara î t pres
que e n t i è r e m e n t et que les yeux ne d é c o u v r e n t 
que ce qui est à terre. Ses favoris sont é p a i s ; sa 
cravate est longue, pendante, forte, plus grosse 
du bas que du haut; ses barbillons sont t rès -pe

tits ; et ses oreillons petits, b l a n c h â t r e s , cachés 
sous la huppe et les favoris. 

Son plumage est e n t i è r e m e n t noir, à l'excep-
l ion de la huppe qu i , noire la p r e m i è r e année, 
blanchit un peu après la p r e m i è r e mue et 
de plus en plus dans les mues successives. 

On trouve des var ié tés à plumage gris (coq et 
poule) ; d'autres à plumage blanc. Les variétés 
grises sont rares, et les blanches le sont da
vantage. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « Cette admirable 
race, di t M . Jacque, produit certainement les 
plus excellentes volailles qui paraissent sur les 
m a r c h é s de France. Ses os sont encore plus lé
gers que ceux de la race de Houdan ; sa chair, 
plus fine, plus courte, plus blanche, prend plus 
facilement la graisse. Les poulets sont d'une 
précoc i té i n o u ï e , puisqu'ils peuvent être mis à 
l'engraissement dès qu'ils ont atteint deux mois 
et demi ou trois mois, et ê t re mangés quinze 
jours a p r è s . A c inq mois, une volaille de celte 
race est presque c o m p l è t e comme taille, poids et 
qua l i t é . La poularde de cinq à six mois atteint le 
poids de 3 kilogrammes ; le poulet de six mois, 
engra i ssé , va j u s q u ' à 3 kilogrammes 1/2 et 
m ê m e 4 kilogrammes 1/2. 

« C'est la race de Çrèvecœur qui donne ies 
poulardes et les poulets fins vendus sur le mar
ché de Paris. Ceux de la race de Houdan, quoi
que d'une qual i té s u p é r i e u r e , ne viennent qu'a
p r è s . Le ç r è v e c œ u r est la première race de 
France pour la dé l ica tesse de la chair, la facilité 
à engraisser, la p r écoc i t é , et je crois que c'est 
aussi la p r e m i è r e du monde à ces divers points 
de vue. 

« C'est peu t - ê t r e la race la mieux éprouvée 
maintenant pour les croisements, et toutes les 
expér i ences ont a m e n é la certitude que, croisée 
avec le cochinchine pur , ou avec le produit issu 
du ç r è v e c œ u r pur et du cochinchine pur, elle 
donne des sujets rustiques, d'un beau volume et 
d'un goût t rès-dél ica t . » 

De la race de Çrèvecœur sont issues plusieurs 
var ié tés es t imées , parmi lesquelles nous signa
lerons les deux suivantes : 

VARIÉTÉ DE MEBLEREAUX. 

Caractères. — Cette variété a les plus grands 
rapports avec le ç r èvecœur , mais la touffe de 
plumes qu i forme cravate sur le devant du cou 

est petite ou nulle . 
Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Elle fournit généra

lement ces poulets de proportions inférieures-
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que l 'on trouve en abondance sur les m a r c h é s 
de la Normandie ; cependant, quand elle est b ien 
cu l t i vée , elle p rodu i t d'aussi grosses volailles 
que le ç r è v e c œ u r , dont elle a, du reste, les autres 
q u a l i t é s . 

VARIÉTÉ DE CAUX. 

Caractères. — C'est par le mélange des crève-
<cœurs et des fléchois qu'a é té obtenue cette 
v a r i é t é , que quelques auteurs é l èven t au rang de 
race. Ses c a r a c t è r e s e x t é r i e u r s par t ic ipent des 
deux souches; mais t a n t ô t ils se rapprochent 
plus de ceux de la race de Ç r è v e c œ u r , t a n t ô t de 
ceux de la race fléchoise. Elle a une d e m i -
nuppe plus ou moins garnie de plumes qu i se 
rejet tent sur l 'occiput . Son bec est plus ou moins 
inc l iné et sa forme t ient de l 'une et de l 'autre 
r a c e - m è r e . Sa c rê t e est c o m p o s é e de petites ex
croissances rondes, variant beaucoup dans leur 
assemblage : g é n é r a l e m e n t , elle est moins grande 
que celle de Çrèvecœur , quelquefois elle ressem
ble à celle des coqs fléchois. Ses barbi l lons sont 
ronds et de moyenne longueur. Quant à la con
format ion du corps, certains individus de 3a 
var ié té de Caux pourraient ê t r e pris pour des 
e r è v e c œ u r s mal coif fés , parce qu' i ls ont les pattes 
courtes, le corps plus a l l o n g é et sont pourvus 
de l a jugula i re et de la mouche ; d'autres, pour 
des fléchois, parce qu ' i l s sont m o n t é s sur de hau
tes jambes, et que la c r ê t e m ê m e les rapproche 
de ceux-ci. 

« Le plumage de la race de Caux, d i t M . Le-
trone, est no i r , avec des reflets verts et violets. Le 
poids du coq est de 3 ki logrammes ; sa chair est 
excellente, f ine, bonne à l'engraissement. La 
poule de Caux ne couve pas ; elle pond m é d i o c r e 
ment et ses œ u f s sont gros. Cette volai l le a le 
c a r a c t è r e sauvage. Le chant du coq est sonore 
et p r o l o n g é . 

(i Tel amateur qu i voudra se procurer la poule 
de Caux, l 'obtiendra sans beaucoup de frais et 
par un premier croisement fa i t chez l u i , en r é u 
nissant dans un parc soit le coq de Ç r è v e c œ u r 
et la poule de la F l è c h e , soit le coq f léchois et 
la poule de Ç r è v e c œ u r , i n d i f f é r e m m e n t . » 

RACE DE HOUDAN. 

Die Eoudanrace, the Houdan-Race. 

Caractères. — Cette race, qui tire son nom de 
Ja loca l i t é où son é levage et sa vente se font sur 
une grande é c h e l l e (1), pa r a î t avoir é té obtenue 

(I) Houdan est un chef-lieu de canton du département 
de Seine-et-Oise, à .24 ki l . S. de Mantes. 

par des croisements entre les races ç r è v e c œ u r et 
D o r k i n g . El le a des rapports avec la p r e m i è r e 
par la con fo rma t ion d u bec, de la c r ê l e , du bar
b i l l o n , de la huppe , des joues, etc. ; elle porte 
comme le d o r k i n g un do ig t de plus que les au 
tres races, c ' es t -à -d i re c inq ; mais elle se dis t in
gue de l 'une et de l 'autre par des c a r a c t è r e s 
propres. 

Le coq {fig. 101) a une c r ê t e cornue à trois 

Fig. 101. Le Coq de la race de Houdan. 

rangs, transversale dans le sens du bec, comme 
on la rencontre quelquefois chez le ç r è v e c œ u r ; 
des barbi l lons longs de 4 à 6 cent. , s é p a r é s par 
une mouche de petites p lumes, r e l i é s à la c r ê t e 
par les parties charnues des joues, entourant les 
coins du bec de bourrelets saillants et l 'œi l 
d'une p a u p i è r e n u e ; des orei l lons courts et ca
c h é s par les f avor i s ; une demi-huppe d i r i g é e en 
a r r i è r e e tsur les cô tés ; des joues nues, e n t o u r é e s 
de favoris f o r m é s de plumes courtes, r e t r o u s s é e s 
et pointues; un bec f o r t et u n peu c rochu , i n 
c l iné sur la cravate, à coins for tement r e n v e r s é s ; 
l ' i r i s jaune-aurore. 

L'ensemble de ces c a r a c t è r e s donne à sa t ê t e 
(fig. 102) une physionomie des plus s i n g u l i è r e s . 
Son plumage est c a i l l o u t é ou p a p i l l o t é noi r ,b lanc 
et jaune-pai l le . U a les plumes des ailes noires , 
vertes et blanches; celles de la queue noires et 
d 'un ver t é m e r a u d e b o r d é de blanc, celles de la 
poi t r ine d 'un b r u n no i r , avec des taches noires et 
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blanches aux e x t r é m i t é s ; celles du dos cail lou
tées par un mé lange de plusieurs couleurs ; l'ab
domen d'un gris p â l e ; les plumes de la huppe 
éloi lées et de toutes nuances. 

Son poids ordinaire à l 'âge adulte est de 

Fig. 102. Tête de coq de Houdan. 

2 k i logr . 1/2 à 3 k i log r . , et sa longueur, de la 
naissance du cou à l ' ex t r émi t é du croupion, est 
de 50 à 55 cent. 

La poule (fig. 103) a presque le volume et le 

Fig. 103. La Poule de Houdan. 

poids du coq el a cinq doigts comme l u i . Sa c r ê t e , 
ses oreillons, ses barbillons sont rudimenfaircs ; 
ses favoris sont peti ts; quelquefois sa huppe, for
m é e de plumes larges, arrondies, supe rposées , 
est t r è s -déve loppée , et enveloppe c o m p l è t e m e n t 
la tê te (fig. 104) au point d ' e m p ê c h e r la poule de 
voir en face et par c ô t é ; d'autres fois elle est 
peu volumineuse et c o m p o s é e de plumes assez 
ébour i f f ée s , à pointes a iguës et r e c o u r b é e s . 
L'une ou l 'autre de ces deux formes ca rac té r i se 
é g a l e m e n t la race. 

Son plumage entier est mê lé assez i r r égu l i è 

rement de plumes t an tô t noires, tan tô t blan» 
ches, et t a n t ô t noires et blanches par parties,. 
quelquefois noires au commencement et blan
ches au bout, et vice versa, mais présen tan t gé -

Fig. 104. Tête de poule de Houdan. 

n é r a l e m e n t sur le dos, les épau les , les côtés de
là poitrine et les sus-caudales, des taches plus 
t r anchées , moins mêlées qu'aux cuisses, au ven
tre et à la huppe. Les r é m i g e s et les rectrices 
sont é g a l e m e n t mêlées de plumes noires ou 
t a c h e t é e s . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « Le houdan , dit 
M . Jacque, est une des plus belles races, et 
rien n'est plus riche que l'aspect d'une basse-
cour c o m p o s é e de houdans; mais ses qualités 
dépassen t de beaucoup sa beauté . Outre la lé
gère té de ses os, le volume et la finesse de sa 
cha i r , elle est d'une précoc i t é et d'une fécon
di té admirables. Les poulets poussent en qua
tre mois , et n 'ont pas besoin d'être chaponnés 
pour prendre parfaitement la graisse et acquérir 
un t r è s -beau volume. 

« La poule donne de magnifiques poulardes, 
et c'est, entre toutes les e spèces , celle dont le 
poids est le plus r a p p r o c h é de celui du coq. 
Elle est rustique et s 'élève plus facilement que 
toutes les autres poules i n d i g è n e s ; elle est aussi 
moins coureuse, moins pillarde que la plupart 
d'entre elles. Les pontes sont précoces et abon
dantes; les œ u f s , d'un beau blanc et d'un volume 
cons idé rab le . Les poulettes pondent dès le mois 
de janvier. 

« C'est une couveuse méd ioc re , comme toutes 
les poules dont les pontes sont abondantes et 
p r o l o n g é e s ; mais cependant elle couve raison
nablement, et m è n e bien les poulets. » 

Le coq est d 'un ca rac t è r e doux, son chant 
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t ient de ce lu i du d o r k i n g et d u ç r è v e c œ u r . Sa 
phrase musicale est b ien a c c e n t u é e , mais sa t o 
na l i t é , sourde et quelquefois chevrotante , reste 
dans le m é d i u m du chant ord ina i re des coqs 

dont i l r e l è v e . 

UACE DE LA FLÈCHE. 

Par son port élevé, sa démarche fière et har
die, cette race rappelle beaucoup celle de B r é d a , 
et surtout la race espagnole, dont M . Jacque la 
croi t issue par suite de croisements avec le ç r è 
v e c œ u r . D'autres é leveurs pencheraient p lu tô t à 
la regarder comme descendant du b r é d a , avec 
lequel elle a d'ailleurs une certaine ressem

blance. 
C a r a c t è r e s . — Le coq {fig. 105) a un pet i t épi 

Fig. 105. Le Coq de la race de la Flèche 

de plumes t a n t ô t courtes et droites, t a n t ô t un 
peu plus longues et retombantes, p l a c é sur le 
f r o n t en a r r i è r e de la c r ê t e . Celle-ci, longue de 
3 à 5 cent., est transversale, double, en fo rme de 
cornes inf léchies en avant, r é u n i e s à leurs bases, 
é c a r t é e s au sommet, t a n t ô t unies et pointues', 
t a n t ô t a c c o m p a g n é e s à l ' i n t é r i e u r de quelques 
ramif ica t ions . U n petit c ré t i l lon double, q u i 
sort de la part ie s u p é r i e u r e des narines, est 
p l a c é en avant de plus d'un c e n t i m è t r e de la 
c r ê t e p roprement dite. Ses barbil lons sont pen
dants et t r è s - a l l o n g é s ; ses oreillons t r è s - g r a n d s , 

occupant u n large espace, se repl iant sous le 
cou , et d ' un beau blanc mat , su r tou t à l ' é p o q u e 
des amours ; ses narines, t r è s - o u v e r t e s et d'une 
f o r m e toute p a r t i c u l i è r e . Par leur ensemble 
ces c a r a c t è r e s donnent à la t ê t e d u coq de la 
F l è c h e {fig. 106) une physionomie q u i l u i est pro-

Fig. 106. Tête de coq de la Flèche. 

pre et q u i est d é t e r m i n é e surtout par le m o n t i 
cule saillant que f o r m e n t ses narines, s u r m o n t é e s 
d 'un c r é t i l l o n ; son plumage est e n t i è r e m e n t 
no i r , à l 'exception de quelques petites plumes 
blanches qu 'on a p e r ç o i t quelquefois dans l ' ép i 
q u i surmonte la t ê t e . Les plumes d u cou, 
longues, fines et fournies , sont à reflets verts et 
violets, ainsi que les plumes d u p las t ron , les 
sus-alaires, les sus-caudales, les r é m i g e s , les 
rectr ices; celles des cuisses sont noires, et celles 
de l 'abdomen et des flancs d 'un no i r g r i s â t r e . 

Son poids, à l ' âge adulte, est de 3 k i l o g r . 1/2 
à 4 k i l o g r . , et son corps, de la naissance du 
cou à l ' e x t r é m i t é d u c r o u p i o n , mesure 28 
c e n t i m è t r e s . 

La poule {fig. 107) est un peu moins v o l u m i 
neuse que le coq, aussi à p a r i t é d ' â g e ne p(se-
t -e l le que 3 k i l o g r . à 3 k i l o g r . 1/2, mais à l ' é 
tat de poularde elle a t te in t j u s q u ' à 4 k i l o g r . 1/2 
Sa t ê t e , longue et fo r t e , a tous les c a r a c t è r e s de 
celle d u coq, mais sous de moindres p ropor t ions . 
Ses cornes sont t r è s -pe t i t e s , mais assez apparen -
tes pour l 'avoir f a i t n o m m e r dans le pays, poule 
cornette; ses barbi l lons sont a r rond i s , ses o r e i l 
Ions larges et blancs, et ses narines c o m m e 
celles du coq. Son p lumage est d ' u n noir -v iole t 
à reflets v e r d â t r e s , à l ' except ion de l ' abdomen 
q u i est d 'un noir gr isonnant . Les plumes des 
jambes sont d 'un n o i r - b r u n mat . 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — La race de la F l è c h e 



L E S P U L V É R A T E U R S . 

peut ê t re mise au nombre des deux ou trois 
pms belles races f rança i ses . La poule est une 
pondeuse bonne et p récoce , ses œ u f s sont d 'un 
volume remarquable. mais elle est mauvaise 

Fig. 107. La poule de la Flèche. 

couveuse. Ce qui fai t le pr incipal mér i t e de 
cette race, c'est sans contredit la finesse, la dé 
licatesse et le goût exceptionnel de sa chair ; 
qua l i t é s dé jà t rès -sens ib les à l 'é tat maigre, et 
qu'exalte l'engraissement. « Sa r e n o m m é e , dit 
M . L e t r ô n e , peut prendre date vers le q u i n z i è m e 
siècle, selon les rapports de quelques vieux his
toriens ; je pense n é a n m o i n s qu'elle doit avoir 
une origine plus ancienne. C'est au Mans qu'on 
faisait ces belles poulardes tout pr imit ivement , 
puis à Mézeray, puis à la F l è c h e . Aussi dés igne -
t-on i n d i f f é r e m m e n t ces sortes de produits sous 
ces dénomina t i ons d i f fé ren tes . Cette industrie a 
depuis longtemps cessé au Mans; elle déchoi t à 
Mézeray et ne s'est bien conservée qu ' à la F lèche 
et dans les communes qui l 'avoisiuent. » 

D 'après M . Jacque , les volailles de la F l è c h e , 
si propres à l'engraissement, sont aussi t r è s -
robustes et rarement malades. Elles s'acclima- j 
tent en quelque con t rée qu'on les transporte, ' 
et leur p u r e t é se conserve facilement, pourvu | 
qu'on évite la p r o m i s c u i t é , c 'es t -à-di re qu'on ' 
renouvelle le sang de temps en temps. Elles s'ha- ' 
b i tuent à toutes les nourritures possibles dès 
qu'elles ont atteint un certain âge . Élevées en 
l iber té , elles ne s ' éca r t en t pas trop, surtout si j 
elles sont pourvues de verdure. 

Les poules, avant qu'elles aient pondu, sont 
livrées comme les poulets à l'engraissement, et 
donnent ce qu'on appelle les poulardes. C'est, 
dans toutes les races, parmi les coqs de la Flè
che que se trouvent les pièces les plus volumi
neuses qui soient des t inées à la table. 

« La f léchoise , d i t M . Jacque, met de neuf à 
onze mois pour arriver à son état de perfection, 
ce qui prouve qu'elle n'est pas d'une grande 
précoc i té ; mais on t i re de cet inconvénient un 
grand avantage, car les poulets, é tan t fort longs 
à devenir adultes, continuent de se développer 
pendant l 'hiver, et donnent au printemps, à 
cette é p o q u e où les bonnes volailles deviennent 
t r è s - r a r e s , de magnifiques et délicieux produits 
que se disputent à pr ix d'or les tables somp
tueuses. 

« I l existe une var ié té exactement semblable, 
pour la forme et les résu l ta t s , à la race prin
cipale, excep té que la c rê te , qui est volumi
neuse, d'un seul lobe assez rond, aplati par
dessus et fo rmant une pointe en arrière, est 
remplie de granulations à la partie supérieure, 
et rentre dans la classe de celles qu'on nomme 
fr isées . 

« C'est ordinairement celle à crête frisée qu'on 
dés igne sous le n o m de poule du Mans. 

« Ces deux variétés ont encore leurs similaires 
dans les tailles moyennes; elles possèdent les 
m ê m e s qual i tés , sont éga l emen t propres à l'en
graissement, et les sujets donnent, en propor
tion du poids qu'ils at teignent, un bon profit à 
l'engraisseur, parce qu'ils sont plus précoces que 
dans les grandes var ié tés . » 

RACE DE BRÉDA. 

Lie Bredarace, the Race ofBreda. 

Caractères. — Cette race' (fig. 108) qui, avec 
ses var ié tés blanches et coucou, est aussi connue 
en Hollande sous le nom de race à bec de cor
neille, est t r ès -anc ienne et très-solide. On admet 
g é n é r a l e m e n t qu'elle est originaire de la Hol
lande. Elle est principalement caractérisée parla 
forme s ingu l i è r e de sa c rê te , par ses pattes em-
p l u m é o s et par un petit épi de plumes sur la 
tê te . 

Le coq n'a pas de c rê te proprement dite 
109). Cet organe, au lieu d 'ê t re saillant et très-
déve loppé , comme chez la plupart des autres ra
ces, a la forme d'une capsule ovalaire à bords peu 
saillants et arrondis. Ses oreillons sont petits; ses 
barbil lons t r è s -ouver t s et presque aussi larges 
que longs; ses pattes, de longueur moyenne,sont 
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Fig. 108. La Poule et le Coq de ia race de Bréda. 

garnies de plumes roides, i m b r i q u é e s comme 
des tuiles. Son plumage est d 'un no i r pu r ma
gnif ique, lus t ré de br i l lants m é t a l l i q u e s , p le in de 
reflets ve r t - b ronzé et indigo, surtout aux plumes 

qui recouvrent les ailes et la queue. Les plumes 
des flancs, de l 'abdomen et de l ' i n t é r i e u r des 
cuisses sont d 'un no i r -mat b run ; celles des é p a u 
les, d 'un noir intense ve lou té . 

Son poids, lorsqu ' i l a tout son d é v e l o p p e m e n t , 
est de 3 k i l o g . 1/2 à 4 k i l og . 

La poule a, comme le coq, un plumage d 'un 
noir de corbeau e x t r ê m e m e n t b r i l l an t , à reflets 
indigo. El le a aussi une petite c r ê t e sur la 
l ê t e . Son poids , à l ' âge adulte, est de 2 k i l o g . 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — Cette race a de g r a n -
d e s q u a l i t é s : sa chair est excellente, d 'une grande 
finesse et t r è s - a b o n d a n t e . La poule est sobre, 
pond beaucoup, et ses œ u f s sont assez v o l u m i 
neux, mais elle est mauvaise couveuse. 

Le chant du coq est peu é t e n d u et le t i m b r e 
en est dur et a igu . U fa i t entendre une sorte 
de grasseyement dans son c r i d 'appel , q u i est 
t r è s - s t r i d e n t . 

RACE DE GUELDRE. 

Die gueldernche Race, the gueldern Race. 

La race de Gueldre, que quelques éleveurs 
c o n s i d è r e n t comme une simple v a r i é t é coucou 
de la b r é d a , a en effet toutes les q u a l i t é s q u i dis
t inguent cette race : chai r fine et blanche, ponte 
abondante, œ u f s v o l u m i n e u x , i ncuba t ion pour 
ainsi dire nu l l e . 

C a r a c t è r e s . — L e coq a tant de rapports , au 
physique, avec le coq de B r é d a , que ce serait nous 
r é p é t e r que de tracer ses c a r a c t è r e s . L a seule 
d i f f é r e n c e entre ces deux races est dans la cou
leur du plumage. La b r é d a , comme nous venons 
de le d i re , est toute no i r e ; la gueldre est coucou; 
c ' e s t - à - d i r e que chaque p l u m e , les grandes 
aussi b ien que les petites, est c o u p é e par dei 
bandes r é g u l i è r e s grises, sur f o n d blanc. Le coq 
gueldre a en outre sur le cou, le dos et les sus-
caudales des taches r o u s s â t r e s , r é p a n d u e s et se 
m é l a n g e a n t avec des nuances de gris f o n c é pas
sant au gris clair 
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La poule (fig. HO) a un plumage identique à 
celui du coq. 

Le poids de la race de Gueldre donne, pour le 

Fig. 110. La Poule de Gueldre. 

coq ,3 k i log . , et pour la poule 2 ; cependant celle-
•ci peut éga lement atteindre le poids de 3 k i l o . 

RACE DE DORKING. 

Die Dorkingrace, the Dorking-Race. 

Cette race (fig. 111) est une des plus belles et 
des plus es t imées que possède l 'Angleterre. 

C a r a c t è r e s . — Le coq, quoiqu 'un peu lourd 
de forme, a une physionomie superbe. Sa grosse 
tê te (fig. 112) que supporte un cou épaissi par un 
é n o r m e camail, porte une c rê te le plus généra le 
ment simple, haute et large, p ro longée en a r r i è r e , 
aussi droite que possible, r é g u l i è r e m e n t et lar
gement den te l ée , quelquefois épaisse et f r i s ée . 
Ses barbillons sont larges et pendants ; ses 
joues couvertes de petites plumes blanches, cour
tes et fines; ses oreillons assez longs, rouges 
aux ex t rémi tés , d 'un bleu azu ré et nac ré p rès du 
conduit audit if ; se s tarses, de longueur m é d i o c r e , 
forts et charnus; ses doigts forts et au nombre 
de cinq. U a le bec noir et jaune, l ' i r is aurore-
foncé , la pupil le noire. Son plumage offre de 
nombreuses var ié tés . Le plus ordinairement, i l a 
le camail et les plumes la téra les du dos d'un 
beau jaune-paille, semé de petites taches noires; 
les épaules d 'un jaune-roux très-vif; les plumes 
qu i recouvrent les ailes d'un beau noir , à reflets 
bleus p o u r p r é s t rès-br i l lants ; les r é m i g e s p r i 
maires Manches le plastron noir br i l lant , les 

flancs, les cuisses, l'abdomen d'un noir mat; les 
grandes rectrices noires; les sus-caudales noires, 
à reflets verts et b ronzés . A l 'âge adulte, le poids 
du dorking varie de 3 k i log . 1/2 à 4 k i log . 1/2. 

La poule a pour principaux caractères une 
c rê t e p loyée , simple et den te l ée , et quelquefois 
double et é g a l e m e n t den t e l ée , mais alors beau
coup plus petite. Ses pattes ont cinq doigts 
comme le coq. Elle a les joues et le tour du cou, 
au-dessous du bec, couverts de petiles plumes 
courtes et noires, dont l'ensemble forme une es
pèce de collier ou p lu tô t de hausse-col; Jes plu
mes de la tê te et du camail b lanchâ t res sur les 
bords, et noires au m i l i e u ; celles du dos d'un 
gris brun-marron, qui tourne au roux sur les 
épaules et sur le recouvrement des ailes; les 
grandes rémiges et les rectrices d'un brun noir: 
le plastron roux-marron clair ; les cuisses, gris-
roux foncé . Toutes ces teintes sont tantôt vives 
et bien d é l i m i t é e s ; t an tô t elles passent, en se 
fondant, d'une rég ion à une autre. 

D 'après M . Jacque, on pourrai t compter beau
coup de var ié tés dans cette race, si l'on s'en rap
portait au plumage, dans lequel on trouve, 
comme chez nos poules communes, toutes les 
couleurs, depuis le blanc pur presque jusqu'au 
noir , en passant par tous les tons, ainsi que les 
robes mai l lées , pai l le tées , mouche tées , etc., etc. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « En Angleterre, dit 
M . Jacque, cette volaille est mise au-dessus de 
toutes les autres, aussi acquiert-elle des prix 
exorbitants sur les m a r c h é s où viennent se 
fourni r les tables les plus somptueuses. 

« Les é leveurs entretiennent la race avec un 
grand soin, et les grands seigneurs possèdent et 
cultivent les var ié tés les plus belles comme taille 
et plumage. Us ne déda ignen t pas de concourir 
aux expositions publiques, et font même partie 
de sociétés pa r t i cu l i è r e s qui ont des expositions 
des t inées uniquement aux animaux de basse-
cour. 

« Le dork ing est d'une grande précocité et 
d'un goût exquis; sa chair est blanche, juteuse, 
et retient bien la graisse en cuisant. Sa nourri
ture, en Angleterre, consiste en pâtée dure de 
farines d'orge et d'avoine mêlées , en maïs cuit 
et en orge c u i t ; mais i l faut ménager le maïs, 
qu i engraisse t rop . I l est bon de continuer ces 
pâ tées ou de les remplacer par d'analogue? 
quand des sujets de celte race arrivent enFrance, 
et de ne les habituer que petit à petit à leut 
nouveau r é g i m e , auquel ils se font du reste par
fai tement . 

« M . Badker m'a a f f i rmé qu'un grand nom-
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Fig. 111 Le Coq et les Poules de la race de Dorking. 

brc d ' é l eveurs f r a n ç a i s achetaient de ces belles 
volailles pour m ê l e r à leur t roupeau ou pour 
croiser avec une autre race, ce dont j e les f é l i 

c i te , care l ie p a r a î t ne le c é d e r en r ien m ê m e au 
ç r è v e c œ u r et au f l écho i s . 

« La race est dé l i c a t e et exige certaines p r é 
cautions contre les grandes ge lées et l ' h u m i d i t é . 
11 faut sur tout que, lorsqu ' i ls sont p a r q u é s , ces 
animaux soient toujours sur un ter ra in bien 
sec. » 

BBEHM. 

RACE ESPAGNOLE — GALLUS HISPANIENSIS. 

Lie spauische Race, the Spanish-Race. 

Répandue depuis assez longtemps déjà en 
Angleterre , cette race n'est connue en France 
que depuis quelques a n n é e s seulement. Son o r i 
gine est t ou t aussi obscure que celle de presque 
toutes les autres races. E l le est remarquable par 
sa b e a u t é , sa f é c o n d i t é et la bonne q u a l i t é de sa 
chair et de ses œ u f s . 

C a r a c t è r e s . — Le coq est u n admirable o i 
seau q u i fo rme le plus s ingul ie r contraste avec 
les autres races. I l a une c r ê t e s imple , d ro i te , 
e x t r ê m e m e n t haute, t r è s - p r o l o n g é e en a r r i è r e , 
plus grande que chez toutes les autres races, 
t r è s - épa i s se à la base, mince dans la partie su
p é r i e u r e , largement et r é g u l i è r e m e n t d e n t e l é e 
et d un rouge rose t rès -v i f (fig. 113); des bar
bil lons longs, minces et pendants, de la m ê m e 
couleur que la c r ê t e ; des orei l lons longs, é p a i s et 
sinueux, de la m ê m e couleur et de la m ê m e na
ture que les joues, avec lesquelles ils semblent 
se confondre et ne fa i re qu 'une vaste plaque de 
blanc, i n t e r rompue seulement par une touffe de 
petites plumes minces q u i recouvrent le condui t 
aud i t i f ; des joues larges, d 'un blanc de fa r ine 
mat, dans lequel on a p e r ç o i t des teintes n a c r é e s 
el d 'un bleu e x t r ê m e m e n t lendre . Lorsque l ' an i -

I V - 363 
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mal v ie i l l i t , ses joues sont remplies de s inuosi tés 
profondes et de plis i r régu l ie r s si saillants, que 
l'œil d ispara î t quand la tète est vue de face ou 
par de r r i è re . 

Son plumage est c o m p l è t e m e n t noir, avec les 
jaunies du camail, du dos et des reins à reflets 

Fig. 113. Tête de coq espagnol. 

mé ta l l iques argentins, et prenant, dans certaines 
positions, des tons mêlés de vert et de pourpre; 
celles des épaules , d'un noir ve lou té ; les plumes 
qui recouvrent les ailes et la queue à reflets 
verts et b ronzés . «Dans son ensemble, di t M . Jac
que, le coq espagnol a des façons d'bidalgo qui 
lu i appartiennent en propre; son v ê t e m e n t de 
velours noir, son visage col le té de blanc, sa 
crête en forme d'aigrette el ses barbillons rouges 
lui donnent un air tout à fait espagnol. » 

Son poids, à l ' â g e adulte, est de 3 kilogrammes 
à 3 kilogrammes et demi . 

La poule (fig. 114)a les ca rac tè res du coq : elle 

Fig. 114. Tète de poule espagnole. 

aurait beaucoup d'analogie avec nos poules 
communes noires, sans la pa r t i cu la r i t é qu 'offrent 
ses joues blanches comme celles du coq et par
semées de petites plumes noires, son large ore i l -
ion blanc, ainsi que aa longue c rê te , ployée à 
angle droi t et se rabattant sur un des côtés de 
ia t ê te . Elle est éveillée et porte Gèrement sa 

tête et sa queue. Son plumage est noir comme 
celui du coq; mais les reflets en sont moins va
riés et moins éc la tants . Son poids moyen est à 
peu près de 2 kilogrammes et demi. 

U est probable que la race gasconne décri te par 
M . Granié n'est qu 'un dérivé de la race espa
gnole, dont elle se distinguerait par des carac
tères peu t r anchés et d'ailleurs variables. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — La race espagnole a 
des qua l i t és incontestables. « Ce bel oiseau de 

! basse-cour, di t M . Le t rône , n'est point une race 
| de luxe comme l'ont p r é t e n d u quelques auteurs, 
I puisqu'elle r é u n i t à sa beau té des qualités pro-
[ ductives qui doivent lu i ê t re comptées : elles 
I consistent à donner de gros œufs et en grand 

nombre (1), à fourn i r une excellente chair, 
plus abondante qu'on ne le supposerait par l'ap-

| parence de l 'animal, et à se reproduire aisément, 
quoiqu'on ait di t le contraire. . . . En outre, la 
race a un t e m p é r a m e n t passablement robuste; 
elle est t rès-sobre , qua l i t é qu'on ne saurait trop 
cons idé re r chez les ga l l inacés ; ses muscles dé
licats garnissent bien la charpente osseuse; 
elle peut se maintenir toujours en bon état et 
son engraissement se fait bien. Depuis trois ans 
que nous cultivons cette race, nous n'avons pas 
vu que les coqs fussent querelleurs et propres 
au combat; leur attitude matamore n'a pas de 
signification ; nous leur supposons plutôt une 
plac id i té de ca rac t è r e qu i les éloignerait de 
toute agression.... Le chant du coq est très-
bref, cadencé et clair, s'entendant de fort loin. » 

On r econna î t dans la race espagnole plusieurs 
variétés ; en voici les noms et le signalement 
sommaire d ' ap rès M . Jacque. 

VARIÉTÉ DE M1NORQUE. 

La joue n'est blanche ni chez le coq ni chez 
la poule, quoique l 'orei l lon soit le même que 
chez l'espagnol; en outre, elle est moins haute 
sur patles. 

On la p r é f è r e comme volaille de table, à 
cause de sa forme plus arrondie. 

VARIÉTÉ D'ANCONE. 

Semblable au Minorque, si ce n'est que le plu
mage est t an tô t blanc et noir, et tantôt perdrix. 

(1) Voici ce que donne souvent une espagnole: 6 œufs 
par semaine, de février à août, et, de novembre en té^tVA 
3 œufs par semaine, plus petits que ceux d'été. Tourvu 
que le logement soit bien abrité, les poulettes commencent 
à pondre à cinq mois et continuent pendant l'hiver. 

Les œufs de cette race ne peuvent être mis à couver qu eu 
avril. 
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VARIÉTÉ ESPAGNOL BLANC. 

Elle n'est autre chose qu'un albinos repro
duisant noir . Cependant on a fixé cette v a r i é t é ; 
mais elle n'est point r e c h e r c h é e . 

VARIÉTÉ ANDALOUSE. 

Le coq est gris-bleuâtre ardoisé; les plumes du 
camai l , d u dos, de la queue, du recouvrement 
s u p é r i e u r des ailes et des é p a u l e s , varient entre 
le gris a r d o i s é , le noi r et le r amie r ; les plumes 
des cuisses, de la poi t r ine , du recouvrement i n f é 
r i eu r des ailes, sont d 'un g r i s - b l e u â t r e a r d o i s é . 

Le plumage de la poule est presque partout 
g r i s - b l e u â t r e . 

La c rê t e du coq est t r è s - h a u t e et t r è s - l a r g e , 
ainsi que celle de la poule, q u i est grande et 
pendante. 

Dans les deux sexes, les oreillons sont blancs, 
les joues rouges, l 'œil et le bec noi rs . 

Le coq pèse de 3 k i l o g . à 3 k i l o g . 1/2 et la 
poule de 2 k i l og . 1/2 à 3 k i logrammes. 

RACE DE BRUGES. 

Die Race von Bruges, the Race of Bruges. 

Cette race, qu'on nomme aussi race de combat 
du Nord, t ient j u s q u ' à un certain poin t de toutes 
les races dites de combat. Ses allures et sa 
physionomie la rapprochent du combat anglais; 
sa force, sa tail le et son poids, du malais. C'est 
la plus grande et la plus for te race d 'Europe, 
et elle est c o n s i d é r é e comme pouvant prendre 
rang parmi les meilleures. 

C a r a c t è r e s . — Le coq a le corps m o n t é sur 
des jambes épaisses , longues, fo r t ement é p e -
r o n n é e s ; la t ê t e grosse; la c r ê t e n o i r â t r e , s imple 
et pet i te ; des barbillons et des orei l lons t r è s -
vo lumineux; le regard f é r o c e . Les plumes du 
cou, longues, t r è s - m i n c e s , ainsi que celles du 
croupion, sont jaune-orange, avec des rayures 
brunes ; le reste du corps est d 'un noir terne, 
avec quelques taches de feu sur les ailes. 

Une va r i é t é a le plumage co lo r é gr i s -b leu 
ou ardoise, avec les plumes d u dos, du cou et 
du croupion jaune-pai l le et quelques taches de 
feu sur les ailes. 

A l ' âge adulte, i l pèse ordinairement 4 k i log . ; 
mais on en trouve de 4 k i l o g . 1/2 et m ê m e de 
5 k i l o g . 

La poule a une c r ê t e petite et comme rata
t i n é e ; ses caroncules restent d 'un noir g r i sâ t r e 
à l 'é ta t adulte, et son plumage, quand i l est ar
doisé , est o n d u l é aux grandes plumes de la 

queue . On trouve du reste, comme pour le coq, 
des v a r i é t é s de toutes couleurs. 

Son poids, à l 'âge adulte, est de 3 k i l o g . 
Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — La race de Bruge; 

est d'une force prodigieuse; elle p o s s è d e des 
q u a l i t é s physiques qu i la rendent propre au 
combat et u n c a r a c t è r e ha rd i , f é r o c e , tenace. 
Lorsqu 'on laisse combat t re un coq de Bruges 
avec un ennemi digne de l u i , l ' u n des deux doi t 
succomber 

C'est probablement à cette race q u ' i l f au t 
rapporter le r é c i t humor i s t ique suivant d u com
bat q u i eut l ieu r é c e m m e n t à L i l l e , dans l ' é ta 
blissement du ca fé des Variétés. 

« J 'arr ivai vers t rois heures et demie, d i t l e nar
rateur : i l y avait d é j à f o u l e . On par la i t , on ex-
posail les m é r i t e s des sujets et les e s p é r a n c e s des 
parieurs. A quatre heures passées , l ' a r è n e f u t 
ouverte et les spectateurs se p r e s s è r e n t en rangs 
épa i s et nombreux au tour du c i rque fa t a l . 

« U faut le r e c o n n a î t r e , ce c i rque n'a r i en à? 
c o m m u n avec le Col i sée , ou pour mieux d i re , i l 
est au fameux cirque des gladiateurs de la vie i l le 
Rome ce que les coqs sont aux gladiateurs. 
Morituri te salutant, disaient-i ls en marchan t à 
la m o r t 1 Les coqs ne saluent personne, mais ils 

! bravent la m o r t avec le m ê m e courage. 
« A u reste, les opinions é t a i e n t t r è s - p a r t a g é e s 

sur le r é s u l t a t des divers engagements. Le pre
mier surtout exci tai t une vive é m o t i o n tant les 
chances semblaient é g a l e s . Deux coqs ex t rao rd i 
naires é t a i en t en p r é s e n c e . Le premier , Goliath, 
d 'or ig ine c r o i s é e anglo-russe, âgé de deux ans, 
appartenant à M . E . - L . , r é u n i s s a i t beaucoup de 
parieurs ; son adversaire, David, race anglaise, 
âgé de t rois ans, appartenait à M . W . , de W a m -
brechies. 

« Ces deux champions redoutables avaient d é j à 
combat tu dans les p r e m i è r e s a r è n e s de l ' a r ron
dissement. L ' u n et l 'autre avaient r e m p o r t é de 
br i l lants s u c c è s . Aussi t ou t l ' i n t é r ê t de cette 
j o u r n é e se p o r t a i t - i l sur cet engagement. Les 
paris é t a i e n t tenus avec une ardeur é g a l e de 
part et d 'autre. 

« Goliath, f r o i d , mais conf iant dans sa force 
h e r c u l é e n n e , comme le g é a n t de l ' É c r i t u r e , 
at tendait Uattaque de son adversaire. C e l u i - c i , 
d'une nature plus ardente, a pris d 'abord que l 
ques joutes. Goliath fléchit v is iblement , et David 
ne cesse de l 'accabler de ses coups habi lement 
d i r i gé s . Mais Goliath, l u i aussi, porte des coups 
terribles ! 

« E n f i n , à la d e r n i è r e j o u t e , Goliath a la veine 
jugu la i r e t r a v e r s é e d 'un coup d ' é p e r o n et tombe 
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pour ne plus se relever. A trois mil le ans de dis
tance, un autre David était vainqu eur d 'un autre 
Goliath ! 

« Voic i maintenant l'Invincible, poulet de dix-
mois, appartenant à M . D . , de Roncq, contre le 

Le Coq de la race de Cochinchine. 

Foudroyant, poulet de onze mois, appartenant à 
M . B . , de L i l l e . 

« A h , grand Dieu! Quel combat 1 quelle furie 1 
quelle ardeur! l'Invincible et le Foudroyant fon t 
des joutes splendides, mais ap rès une lutte 
a c h a r n é e , une de rn i è r e joute traverse le c œ u r 
de Foudroyant, qui meurt en jetant un dernier 
regard de haine sur son vainqueur 1 

« La t ro i s i ème partie, dite de décidage, a lieu 
entre Brillant, à M . P., de Roncq, e l Caprice, à 
M . de W . 

« A p r è s quelques passes habilement di r igées 
par Brillant, Caprice semblait visiblement épui 
sé lorsque, par un s u p r ê m e effort , i l se relève 
sanglant et superbe, bat des ailes, fait voler au-
tout de l u i un nuage de p lumes; mais un coup 
terrible, qu'on pourrai t appeler le coup du 

commandeur, le frappe à la tê te et l 'é tend raide 
mor t ! » 

Cependant, avec les personnes, cette race est 
douce, peu craintive et susceptible d'une grande 
affection. Le coq, bien qu attentif et complaisant 
pour les poules, ne se révolte jamais contre ceux 
qui les approchent. Les bruges sont très-carnas
siers et s ' en t r e -dévoren t pendant la mue, s'ils 
sont r e n f e r m é s dans des cours é t roi tes . La poule 
est excellente pondeuse et ses œufs sont très-
gros : elle est mauvaise couveuse. 

RACE DE COCHINCHINE— GALLUS COCHINCHINENSIS. 

Die Cochinchina-Race, the Cochin-China-race. 

C'est au vice-amiral Cécile que l'on doit l'in
t roduction de cette belle race en Europe. Les 
individus qu ' i l adresssa de Macao au ministre 
de la marine (six poules et deux coqs), et qui 
a r r ivè ren t en France dans les derniers jours de 
mai 1856, avaient é té achetés par l u i , non pas en 
Cochinchine, mais dans une ferme des environs 
de Shang-hai Aussi le vice-amiral Cécile a-t-il 
r é c l a m é cont.-e l 'appellation de poule de Cochin-
dune à laquelle i l a p roposé de substituer celle 
de poule de Naakin; mais l'habitude était déjà 
prise, et cette rect if icat ion n'a été acceptée que 
par un petit nombre de personnes. Quoi qu'il en 
soit, l 'honneur d'avoir do té la France, et par 
suite l 'Europe, d'une préc ieuse volaille n'en 
revient pas moins au vice-amiral Cécile. 

C a r a c t è r e s . — La race cochinchine est carac
tér isée par un corps r a m a s s é , court, trapu, an
guleux, d'un volume et d'un poids considé
rables; des épau les saillantes; des ailes courtes 
et r e l evées ; le dos plat, horizontal ; le sternum 
saillant; des cuisses et des jambes très-fortes; 
des pattes fortes, courtes et emplumées en de
hors; un plumage abondant, surtout aux cuisses 
et à l 'abdomen; une queue t rès -cour te . 

Le coq (fig. 113) a les joues dénudées jusqu'au 
conduit aud i t i f ; la c rê te haute de 6 cent.,simple, 
courte, droite, avec six ou sept grosses dents,très-
épaisse surtout à la base, qu i couvre presque le 
c r â n e d 'un œil à l 'autre, ne se prolongeant pas 
trop en a r r i è r e et prenant en avant des narines; 
des barbil lons moyens et arrondis; des oreillons 
courts; le bouquet de plumes qui recouvre la 
rég ion parotique t rès-épais et pisiforme; le bec 
fo r t , assez d r o i t ; des doigts t rès-for ts ; celui du 
mi l ieu plus long, et l 'externe, ou petit doigt, plus 
court que dans aucune race ind igène . 

Son plumage est d'une belle couleur tenant 
du fauve clair et du café au lait , avec des reflets 
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d o r é s au camai l , aux é p a u l e s , aux plumes t o m 
bantes du c r o u p i o n , et les sus-caudales en f a u 
cil le d 'un viole t f o n c é à reflets b r o n z é s . 

La longueur de son corps, de la naissance du 
cou à l ' e x t r é m i t é du c roup ion , est de 28 cent., et j 
son poids est de 4 à 5 k i l o g . j 

L a poule (fig. 116) est encore plus r a m a s s é e , 
plus trapue que le coq, sa queue é t an t r u d i m e n -
taire et ses pattes t r è s - c o u r t e s . El le a la c r ê t e f o r t 
peu é levée , des barbi l lons t r è s - c o u r t s et arrondis, 
des oreillons rudimentaires , des joues d é n u d é e s . 
Son plumage est e n t i è r e m e n t d 'un beau jaune 
c la i r , tenant du café au lai t ou fauve. 

Son poids à l 'âge adulte est de 3 k i l o g r a m 
mes. Dans la d e u x i è m e a n n é e i l y a des poules 
q u i atteignent 3 k i log . 1/2 et m ê m e 4 k i l o g r a m 
mes. 

La race cochinchine compte les va r i é t é s su i 
vantes : 

VARIÉTÉ COCHINCHINE ROUSSI'. 

C'est dans cette variété que se trouvent gé
n é r a l e m e n t des sujets à tai l le plus é levée que 
dans les autres. 

C a r a c t è r e s . — Le plumage du coq est d 'un 
roux ardent et d o r é au camai l , aux é p a u l e s , 
au bas du dos; d 'un rouge-brique f o n c é sur le 
plastron, au dos et aux cuisses; d 'un r o u x t a n n é 
sur les flancs, l 'abdomen et les plumes des 
pattes. Sa queue est noire à reflets verts. 

La poule est e n t i è r e m e n t d 'un jaune rosé v i 
neux. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE PERDRIX. 

Caractères. — L'aspect général du plumage 
de cette va r i é t é p r é s e n t e un bariolage dont on 
ne se rend compte qu 'en inspectant les plumes 
de chaque r é g i o n . 

Le coq, sur un fond t a n n é sombre, a les plumes 
des cuisses, d e l à po i t r ine , du devant du cou , de 
l'anus et des pattes m a r q u é e s de bandes d e m i -
e l l ip t iques ; le dos, les é p a u l e s , les sus-alaires, 
d 'un rouge-acajou f o n c é ; le camail et le c rou
pion d 'un rouge ardent et d o r é f o n c é ; la queue 
d 'un noir b r o n z é . 

La poule a les plumes du camail noires, la r 
gement b o r d é e s de fauve; celles du dos, du 
c roup ion , des cuisses, de la poi t r ine ont t rois 
bandes demi-e l l ip t iques , concentriques , d 'un 
gris f o n c é sur fond fauve ; celles du devant d u 
cou sont d 'un fauve presque u n i f o r m e ; les sus-
alaires fauves, m a r q u é e s de deux bandes d e m i -
elliptiques presque noires ; les r é m i g e s d 'un noi r 

b run , va r i ée s de fauve sur les barbes externes; 
les rectrices d 'un b r u n sombre, é g a l e m e n t mar
q u e t é e s de fauve. 

En Angle te r re , où cette belle v a r i é t é est fo r t 
r e c h e r c h é e , on p r é f è r e les sujets don t le p o i 
t r a i l est le plus f o n c é possible. 

Fig. 116. La Poule de Cochinchine. 

D ' ap rè s M . Jacque, les va r i é t é s fauve, rousse 
et perdrix sont naturelles et semblent ne p ro 
venir d 'aucun croisement. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE BLANCHE. 

Caractères. — Cette variété, lorsqu'elle est 
pure , est d 'un beau blanc, sans m é l a n g e de j aune . 
El le pou r r a i t avoir é t é obtenue par le croise
ment de la v a r i é t é cochinchinoise jaune cla i r 
avec la poule blanche malaise. 

El le fa i t l 'o rnement d 'un parc, lorsqu 'e l le est 
bien choisie. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE NOIRE. 

« La variété noire, dit M. Jacque, semble 
avoir é t é obtenue avec le coq cochinchine roux 
f o n c é et la poule de B r é d a , q u i est d 'un beau 
noir et ne manque pas d'analogie avec la poule 
de Cochinchine. 

C a r a c t è r e s . — « Cette v a r i é t é est des plus 
r e c h e r c h é e s et des plus estimables, tant par sa 
b e a u t é que par sa p roduc t ion . Mais elle a deux 
d é f a u t s qui font le d é s e s p o i r des amateurs. La 
majeure partie des coqs est o rd ina i rement mar-
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q u é e de rouge au camail et quelquefois aux 
épau les et au croupion. 

« Les coqs sont, en outre, et cela sans excep
t ion , plus ou moins m a r q u é s de blanc à la nais
sance des plumes de la queue, dites faucilles ; ces 
tacbes se dissimulent diff ici lement, parce que les j 
marques se prolongent ordinairement jusqu'au 
mi l i eu des plumes. Des marques de blanc appa
raissent é g a l e m e n t aux plumes des pattes chez i 
les coqs et chez les poules, et cela surtout après 
la mue de la d e u x i è m e ou t ro i s ième a n n é e . 
Mais les inconvén ien t s a t t achés à cette var ié té , 
n'en rendent les sujets purs de toutes taches 
que plus p réc ieux , et on les recherche avec 
d'autant plus de passion qu'ils sont plus d i f f i 
ciles à obtenir. Certains amateurs commencent, 
au reste, à admettre, pourvu q u ' i l soit beau de 
forme, le coq de Cochinchine noir à camail rouge. 

Les poulets en naissant sont t achés de blanc 
et de noir , mais le blanc d ispara î t petit à petit. 

VARIÉTÉ COCHINCHINE COUCOU. 

Caractères. — Cette variété, uniformément 
m a r q u é e comme la poule de Gueldre, dont elle 
est sans doute issue avec le cochinchine fauve, 
ou blanc, ou noir , mais p lu tô t noir , est des plus 
curieuses. 

Les coqs sonl g é n é r a l e m e n t de deux robes dis
tinctes : les uns à robe coucou grise, et à camail , 
épau le s et lancettes d'un beau jaune-paille cri
blé de petites taches tout du long des plumes; 
les autres à robe e n t i è r e m e n t gris-coucou. Si 
ces derniers ne sont pas les plus riches, ils sont 
certainement les plus purs. 

La poule est e n t i è r e m e n t gris-coucou, et cela 
d'une façon bien nette et en simulant des sortes 
d 'écai l lés . Les taches sont naturellement pro
p o r t i o n n é e s à la dimension des plumes. 

Cette var ié té , la plus nouvelle de toutes, est 
naturellement la moins fixée et reproduit assez 
i n é g a l e m e n t : ainsi M . Jacque d i t avoir obtenu, 
en 1857, sur 20 sujets, 10 cochinchines cou
cous, 6 noirs, 4 mé langés roux et gris. 

Qualités et défauts. — Après avoir été 
exal tée outre mesure, la race cochinchinoise 
ou de Nankin a eu ses d é p r é c i a t e u r s . On a p ré 
tendu qu'elle é ta i t d'un t e m p é r a m e n t dél icat , 
ce à quoi M . Jacque r é p o n d : « qu'elle est avec 
et après le brahma, qui n'est, au reste, qu'une 
variété du Shang ha ï , la race la plus rustique et 
la seule vraiment rustique, el qu'elle c o m m u n i 
que à nos races si dé l ica tes une partie de sa 

rus t i c i t é . » On s'en est pris à son physique, à ses 
allures lourdes et gauches ; on a contesté les 
qua l i t és de sa chair et m ê m e sa fécondi té , 
comme si une poule qui ne donne pas trois cents 
œu!'s dans l ' année , comme on l'avait di t d'abord, 
n 'é ta i t pas une excellente pondeuse pour ne 
fourni r que la moi t ié de ce nombre ; ce qu'on 
ne l u i a jamais con tes té , ce sont ses qualités de 
couveuse. I c i , en effet, elle, excelle. « La rage 
de couver, qui est toute par t i cu l i è re à la cochin
chine, dit encore M. Jacque, d é t e r m i n e , par 
d'habiles croisements chez les autres races, 
cette qua l i t é de couveuse qui manque souvent 
aux espèces les plus p réc ieuses , et un certain 
nombre de cochinchines purs sont maintenant 
indispensables dans une grande organisation, 
afin d'avoir toujours sous la main des couveuses 
prê tes à prendre le n id . » 

Vo ic i , d 'un autre cô té , ce qu 'éc r i t madame 
Passy ( I ) touchant les aptitudes à couver de la 
poule de Cochinchine et sur les habitudes géné
rales de la race. 

« De ce besoin r é p é t é de couver, devons-nous 
conclure que, douces el parfaites pendant tout 
ce temps- là , elles sont é g a l e m e n t bonnes et cons
tantes m è r e s ? Je d i ra i oui et non : oui, quant 
aux soins premiers à donner à la famille, et non 
p e u t - ê t r e , quant à la d u r é e de cette tendre vi
gilance; mais elle ne se ralentit jamais pourtant 
avant que les enfants sachent se suffire à eux-
m ê m e s , et, si elles les abandonnent plus tôt 
que ne le fai t , par exemple, la poule de combat, 
qui possède au plus haut degré le sentiment de 
la m a t e r n i t é , c'est que le besoin de reproduire 
se réveil le bien plus promptemenl chez la co-
chinchinoise que chez les autres, puisqu'elle 
ne quitte sa fami l le que pour se livrer de nou
veau à une ponte incessante. Du reste, ce désir 
de couver se manifeste chez elle avec bien moins 
d'agitation que chez nos autres poules, bien 
qu ' i l soit d'une excessive t é n a c i t é ; j ' a i vainement 
tenté d'obvier à cet inconvénien t par une nu
t r i t ion de laitage et de laitue et par des bains 
r é p é t é s ; ce f u t sans eff icaci té , et voici ce qui me 
réussi t le mieux : c'est de fixer l'obstinée cou
veuse, dès le grand matin, dans une prairie avec 
une ficelle a t t a c h é e à la patte e l à un pieu, de l'y 
faire passer plusieurs jours de suite, en la faisant 
coucher le soir dans un l ieu frais sans perchoir. 
Certes cela m'a quelquefois réuss i ; mais comme 
en déf ini t ive i l peut r ésu l t e r de ce régime que 

(1) M"»* Passy, Lettre sur l'éducat. et les avantages de là 
poule coehinckinoise {Bull, de la soc. d'acclimal. Paris, 18a4> 
t. I , p 170). 
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des f r a î c h e u r s l u i arr ivent dans les pattes, je ne 
voudrais pas conseiller un r e m è d e qu i peut ê t r e 
pire que le mal l u i - m ê m e . 

« La m è r e s'abstient de toute n o u r r i t u r e tant 
que dure le t ravai l de l ' éc los ion ; en gloussant, elle 
r épond ainsi aux mouvements de ses enfants 
éc los el aux piaulements de ceux q u i , dans l 'œuf , 
manifestent le besoin qu'i ls ont qu'el le leur 
vienne en aide; car, m a l g r é toute l 'onctueuse 
h u m i d i t é qu'elle d é g a g e et dont la nature, si 
admirablement p r é v o y a n t e , l'a d o u é e sans doute 
à l 'effet de faci l i ter l ' éc los ion, la coquil le de ses 
œ u f s est f o r m é e d'un calcaire rosé si épa i s et si 
du r , qu'elle est ob l igée d'aider les petits à en 
sort i r , in f in iment plus q u ' i l n'est n é c e s s a i r e de 
le faire aux mère s des autres races. 

« A peine les petits cochinchinois sont-ils sor
tis , qu' i ls expriment dé jà toutes les qua l i t é s p a i 
sibles de leur race; ils veulent ê t r e t ranqui l les , 
j u s q u ' à ce que t r è s - p r o b a b l e m e n t ils aient rendu 
leur m é c o n i u m . Dès que ce m é c o n i u m est rendu, 
les poussins mangent presque toujours avec 
plais ir dans les p r e m i è r e s v ingt -quat re heures. 
Je ne saurais t rop recommander de s'abstenir 
de donner nul le grenaille pendant le premier 
mois ; de la mie de pain et un peu d ' œ u f dur 
m é l a n g é s à du lai t c o u p é d'eau est une nou r r i t u r e 
si parfaite, que je ne perds g u è r e , par celte m é 
thode, qu 'un i n d i v i d u sur v ingt . Mais j e r é p é t e r a i 
« n c o r e et toujours q u ' i l faut y adjoindre et laisser 
à la po r t ée de la c o u v é e quelques petites m a t i è r e s 
calcaires ou siliceuses, indispensables à leur 
san té g é n é r a l e . On m'a souvent o b j e c t é q u ' i l 
é ta i t d i f f i c i l e qu'une seule cochinchinoise p û t 
conduire et surtout couvr i r chaudement au delà 
de quatre-vingts poussins ; mais, pour obvier à 
cet i nconvén i en t , a u g m e n t é par le peu d ' é t e n d u e 
des ailes de ces poules, on les couche chaque 
soir dans un panier dont la forme ronde est aussi 
simple qu'avantageuse, surtout dans la f ro ide 
saison, puisqu ' i l permet d'y clore exactement la 
pouss inée , tout en l u i laissant une somme d'air 
tonvenable , m é n a g é e dans le pour tour et le 
haut du panier. 

« Moralement parlant , les cochinchinoises 
«on t bonnes, douces et reconnaissantes envers 
ceux qu i s'en s'occupent ; le monde leur est 
a g r é a b l e ; elles ont de l ' inst inct et de la m é m o i r e ; 
elles ne sont ni pillardes, n i querelleuses, et 
elles sont tel lement peu dévas t a t r i c e s , que j e me 
permet t ra i d'en citer cet exemple. Ma basse-
coui est assez é l o i g n é e de mon potager, dont on 
labourait une part ie cet automne ; pour arriver 
de l 'une à l 'autre, i l f au t traverser les a l lées t r è s -

s o i g n é e s de m o n j a r d i n ; i l me p r i t donc l 'envie 
d'engager la c inquanta ine de cochinchinoises 
que j e me r é s e r v e chaque hiver à ven i r avec m o i 
là où é t a i e n t mes j a rd in ie r s , et, la por te ouverte , 
l 'appel f u t si b ien compr is , qu'elles me suiv i rent 
carrément, s e r r é e s les unes contre les autres, 
sans qu 'aucune d'elles d é p a s s â t le bord des a l l ées , 
s ' a r r ê t â t ou g r a p p i l l â t de droi te ou de gauche, 
avec calme enf in , comme de bonnes et honnêtes 
b ê t e s qu'elles sont. A r r i v é e s p r è s des t ravai l leurs , 
j e leur ind iqua i le c a r r é de labour dont elles p r i 
rent possession et où elles s ' i n s t a l l è r e n t , guet
tant le re tour de chaque fer de b ê c h e pour saisir 
l 'insecte ou le ver qu i é ta i t à leur g r é . A u c u n e 
ne chercha n i à cou r i r n i à s ' é b a t t r e dans les 
plates-bandes voisines ; puis, lorsque deux heures 
a p r è s j e vins les y reprendre, le ba ta i l lon se 
fo rma de nouveau enserrant les coqs au m i l i e u , 
et nous r e v î n m e s dans le m ê m e ordre , par la 
m ê m e route. Aussi la promenade f u t - e l l e sou
vent r é p é t é e , à ma t r è s - g r a n d e sat isfact ion, et 
aussi à la leur, je dois le c ro i re . 

« Mais, si j e proclame hautement ma sympa
thie pour les femelles de cette e s p è c e , j e suis 
bien lo in d ' é p r o u v e r le m ê m e sent iment pour 
les m â l e s , pol t rons pour la p lupar t , n 'ayant n i la 
fierté n i la vaillance de nos i n d i g è n e s , gour 
mands sans dé l i ca t e s se , disputant à la poule le 
gra in de b l é , dont nos coqs se p r iven t tou jour s 
avec empressement pour l ' o f f r i r à leurs femelles 
avec tant de g r â c e et de galanterie. Les cochin
chinois ne p o s s è d e n t n i la hardiesse, n i l 'ardeur, 
ni l'audace des autres coqs; l eur enfance est 
semblable à celle des autres g a l l i n a c é s , mais 
leur adolescence est longue, et tandis que nos 
jeunes coqs manifestent avant trois mois des 
tendances non é q u i v o q u e s , celles de l ' é t r a n g e r 
ne commencent à se r évé l e r que vers le d i x i è m e 
mois au plus tô t 1 Jusque là , i l est d i f f i c i l e de 
dist inguer le m â l e de la femelle , puisque c'est 
à cette é p o q u e seulement que quelques plumes 
d i f f é r e n t e s apparaissent au cou et à la queue; la 
c r ê t e droi te et s imple s 'é lève en m ê m e temps 
que le disque aur icula i re s ' é l a r g i t , et lorsque la 
voix grave, profonde et lente se f a i t entendre, 
c'est alors que la n u b i l i t é se manifeste ; mais elle 
est si lo in de la v ivaci té de celle qu i an ime nos 
coqs, q u ' i l est indispensable, pour que les co
chinchinoises soient b ien servies (comme on le 
d i t dans le Vex in ) , de leur donner le double de 
coqs de ceux que l 'on met t ra i t dans une basse-
cour d ' e s p è c e s ordinai res . » 
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RACE DE BRAHMA-POOTRA. 

Die Brahma-Pootra-race, the Brahmct-Poolra-Race. 

La race de Brahma-Pootra a été connue en 
France, vers 1853, quelque temps après avoir 
clé introduite en Angleterre. La beau té de son 
plumage, la taille du coq et de la poule, qui dé 
liasse celle de toutes les autres races, sa chair, 
p r é f é r a b l e p e u t - ê t r e à celle du cochinchine 
ordinaire, en ont fait vivement rechercher la 
possession par un nombre immense d'amateurs. 

C a r a c t è r e s . — Les principaux carac tè res de 
cette race sont ceuxde la race cochinchinoise,mais 
exagérés : elle a le dos parfaitement horizontal ; 
les épaules larges; la partie pos t é r i eu re , f o r m é e 
par l ' é n o r m e é p a n o u i s s e m e n t des plumes de 
l 'abdomen et les plumes des cuisses, e x t r ê m e 
ment la rge ; la queue t r è s - c o u r t e ; la jambe 
courte et forte, presque entièrement cachée par 
les plumes des cuisses ; les tarses t rès -gros et 
t r è s - c o u r t s , cachés sous un épais matelas de 
plumes s ' é t endan t jusque sur les doigts; la tê te 
et le cou proportionnellement petits. 

Le coq a la c r ê t e droite et s imple; les plumes 
du camail fortement m a r q u é e s d'une tache noire 
a l longée , dont la similaire se reproduit sur une 
partie des plumes du dos, des épaules et du 
croupion ; les côtés de la poitr ine, p rès des 
épau le s , les petites couvertures in fé r ieures de la 
queue, la partie pos t é r i eu re des cuisses, et les 
vestitures des pattes sont var iés de plumes of
f rant un dessin analogue à celui de la -var ié té 
cochinchine perdr ix; les plumes anales et les 
flancs d'un gris mêlé de blanc ; le plastron blanc, 
les couvertures des ailes m a r q u é e s de taches 
noires ; les moyennes et grandes faucilles de cou
leur vert b ronzé . 

La forme de la poule est celle de la plus belle 
cochinchine qu'on puisse imaginer ; plus elle 
est basse, large, r amassée , plus ses pattes sont 
fortes, courtes, e m p l u m é e s et cachées sous les 
plumes des cuisses, et plus elle est parfaite. Son 
plumage, encore plus ca rac t é r i s t i que que celui 
du coq, a une grande analogie, pour le dessin, 
avec le plumage de la cochinchine perdrix; 
mais les couleurs en sont d i f f é r en t e s , et l 'on 
voit seulement ce dessin sur les côtés du plas
t ron , aux é p a u l e s , aux sus-caudales, aux cuisses 
et aux pattes. Elle a le plastron, le dos et les 
sus-alaires blancs; les r émiges et les rectrices 
noires : le camail taché r é g u l i è r e m e n t de noir 
comme chez le coq, et les plumes anales fo l l e 
ment mê lées de gris. 

On a fait avec le» cochinchine noir et le 
brahma une variété qu'on nomme brahma-inverse. 
Le corps est e n t i è r e m e n t noir, et le camail, sem
blable à celui du brahma ordinaire, se détache 
alors en clair sur le fond vigoureux du plumage. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « Cette race, qui, je 
le crois, di t M . Jacque, n'est qu'une variété de 
la cochinchine ou shanga ï , est peut-être la meil
leure des d i f férentes var ié tés . Les pontes sont 
plus longues, la chair est bonne, et la poule sur
tout a la p rop r i é t é d ' a c q u é r i r un poids supérieur 
à celui des autres cochinchines. Les petits sont 

, e x t r ê m e m e n t rustiques, et dans des conditions 
de l iber té convenables, on peut dire que tout ce 
qu i éclôt bien portant s 'élève. 

« Quant au nom de Brahma -Pootra qu'on a 
j fastueusement d o n n é à cette race, nom d'un 

fleuve de l 'Inde, i l n'est pas plus raisonnable d'y 
croire que de croire, comme on l'a affirmé, 
qu'elle est originaire de l 'Amér ique , ce qui du 
reste ne ferait qu 'embrouil ler son origine; mais 

; d 'où qu'elle t ire son nom, là n'est pas la ques
t ion : elle est toute dans l'avantage qu'on peut 
t i rer de son croisement avec le çrèvecœur, le 
houdan, le caux, etc., croisement que je con
seille vivement par le coq indigène et la poule 
exotique. » 

RACE MALAISE— GALLUS MALAYENSIS. 

Die malayische Race, the Malayan-Race. 

Caractères. — La race malaise a des carac
tè res g é n é r a u x qui la font a isément reconnaître. 
Son corps conique, large en avant, étroit en 
a r r i è r e , t r è s - inc l iné et por té par des jambes lon
gues et épa i s ses ; ses épau les larges et saillantes; 
ses plumes t r è s - é t r o i t e s , a l longées, appliquées 
et comme collantes sur le corps ; sa queue grêle, 
courte et tombante; sa crê te épaisse; son œil 
sauvage et m e n a ç a n t , ex t rêmement enfoncé 
dans l 'orbite et recouvert par une arcade sourci-
l ière si p r o n o n c é e qu ' i l disparaît lorsque la 
tête est vue de face, donnent à cette race un ca
chet tout par t icul ier . 

Le coq (fig. 117)a la tê te forte, courte, conique, 
très-large d 'un œil à l 'autre; la crête épaisse, triple, 
mais en un seul lobe; des barbillons et des oreil
lons moyens ; des joues larges, nues, rouges sur 
une grande surface ; le bec court et très-fort; es 
tarses a r m é s d 'un épe ron très-robuste. Son p li
mage varie beaucoup. Ses variétés principales 
sont le noir , avec le bec el les pattes d'un jaune 
xif et la partie nue de la tête rouge; la varan 
noir intense, avec les épaules marquées derouXt 
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Fig. 117. Le Coq malais. Fig. 118. La Poule malaise. 

la var ié té rousse, dont le plumage est d 'un 
roux ardent au camai l , au c roupion ou aux r é m i 
ges; d 'un r o u x - f o n c é acajou aux é p a u l e s , au 
poi t rai l et aux cuisses, d 'un roux plus sali aux 
flancs, à l 'abdomen et aux jambes, et d 'un vert 
b r i l l an t au recouvrement des ailes et à toute la 
queue. Son poids est de 5 k i l o g r . 

La poule malaise (fig. 118) a les m ê m e s ca
r a c t è r e s que le c o q , et son plumage offre les 
m ê m e s var ié tés . On en rencontre de toutes blan
ches, de c o m p l è t e m e n t noires, et d ' e n t i è r e m e n t 
rousses, avec des teintes rosées par places, dans 
ces trois é t a t s . Elle pèse de 3 k i l o g r . à 3 k i l o g r . 
et demi . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Les Anglais estiment 
beaucoup cette race, dont i ls se servent dans les 
croisements pour donner d u poids aux races 
d e s t i n é e s à la consommation. Chez nous, en de
hors de la question de c u r i o s i t é , on la c o n s i d è r e 
g é n é r a l e m e n t comme inu t i l e , et pouvant d 'a i l 
leurs , pour les croisements, ê t r e avantageuse
ment r e m p l a c é e par d'autres races. D u reste, ses 
m œ u r s f é r o c e s en font un habitant impossible au 
mi l i eu de nos volailles i n d i g è n e s . « Le coq et la 
poule de l ' î le de la R é u n i o n (race malaise), d i t 
madame A . Passy, sont d 'un naturel f é r o c e ; ils 

BREOM. 

se sont j e t é s sur leurs c o n g é n è r e s , dans ma cour , 
avec une telle rage, que nu l de mes coqs les 
plus forts de Cochinchine , de Brahma-Pootra , 
D o r k i n g , Ç r è v e c œ u r , etc., n 'a pu soutenir le 
choc d u combat , non pas seulement avec le coq, 
mais m ê m e avec la poule , dont le bec si du r est 
une arme t e r r i b l e . . . Quand i ls sont calmes et au 
repos, leur queue est tout à f a i t p e n c h é e en ar
r i è r e comme celle des paons, large et t r è s - a p l a -
tie ; mais à la moindre é m o t i o n , f r ayeur ou i r r i 
t a t ion , elle se r é u n i t , se redresse, se resserre, 
ce q u i n'est pour tan t pas son é t a t o rd ina i r e . . . 
Les poussins, d é j à t r è s - e m p l u m é s , fon t é g a l e 
men t ce mouvement , et i ls sont aussi droi ts de 
tail le et aussi roides que les parents, q u i parais
sent affect ionner cette é t r a n g e pos i t ion . » 

C'est cette race q u i , dans les Phi l ippines , j o u i t 
d'une grande r é p u t a t i o n pour son courage et sa 
v igueur dans les combats , et sur laquel le s'en
gagent des paris c o n s i d é r a b l e s et que lquefo is 
des fortunes. Le docteur Eydoux , qu i l 'a mise 
en s c è n e dans la re la t ion d u voyage de la Fa
vorite, nous fa i t assister à toutes les p é r i p é t i e s 
d u drame dont i l a é t é l u i - m ê m e t é m o i n . Nous 
l u i emprunterons l ' i n t é r e s s a n t e page q u ' i l a 
é c r i t e à ce sujet . 

I V - 364 
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<( Les combats de coqs, d i t - i l , sont pour les 
habitants de Manille ce que les courses de tau
reaux sont pour les Espagnols. U y a dans la 
vil le, les faubourgs et m ê m e les provinces, des 
endroits désignés par l ' autor i té pour les combats 
de coqs ; c'est là que ces in t rép ides animaux 
viennent d é f e n d r e , au prix de leur sang et sou
vent de leur vie, les in té rê t s de leurs ma î t r e s . 
Avant le combat, les arbitres, tirés de la foule 
des spectateurs qu'entoure une petite a rène 
couverte de sable f i n , déc iden t , après bien des 
discussions, si les combattants sont égaux en 
force et surtout en pesanteur. La question r é so 
lue, de petites lames d'acier, longues, é t ro i tes et 
d'une excellente trempe, arment la patte gauche 
de chacun des gladiateurs, que les caresses et les 
exhortations in té ressées de leurs p ropr ié ta i res 
excitent au combat. Pendant ce temps les paris 
ont l ieu , l 'argent est prudemment opposé à l'ar
gent; enfin le signal est d o n n é , les deux coqs se 
p réc ip i t en t à la rencontre l 'un de l 'autre ; leurs 
yeux br i l lent , les plumes de leur tê te sont hér i s 
sées et ép rouven t un f r é m i s s e m e n t que partage 
une belle c rê te écar la te . C'est alors que l 'animal 
le mieux dressé oppose l'adresse à la force et au 
courage aveugle de son ennemi. Us d é d a i g n e n t 
les coups de bec; ils savent combien est dange
reux l'acier dont leurs pattes sont a r m é e s , aussi 
les portent-ils toujours en avant en s 'é lançant 
au-dessus du sol. I l est rare que le combat dure 
longtemps ; un des champions tombe, le corps 
ouvert ordinairement par une large blessure ; i l 
expire sur le sable et devient la proie du m a î 
tre de son vainqueur : celui-ci , le plus souvent 
blessé l u i - m ô m e , ne chante pas sa victoire; em
por té loin de l ' a r ène , i l est c o m b l é de soins et 
r epara î t au combat quelques jours ap rès , plus 
fier encore qu'auparavant, j u s q u ' à ce que le fa
tal coup d ' é p e r o n d'un r ival heureux vienne ter
miner sa vie glorieuse. Si parfois les combat
tants tiennent la victoire en suspens et s ' a r rê ten t 
pour reprendre haleine, le \ i n chaud a romat i sé 
leur est p r o d i g u é . Alors , avec quelle avide et 
inqu iè t e cur ios i té chaque parti compte leurs 
blessures 1 Après quelques courts instants de 
repos, le combat recommence avec une nouvelle 
fureur , el ne finit que par la mor t d 'un des 
champions. U arrive quelquefois qu'un coq, 
craignant la mort , ou reconnaissant la s u p é r i o 
r i té de son adversaire, abandonne le champ de 
bataille après quelques efforts. Si, r a m e n é 
deux fois au combat, les cris, les encourage
ments de son ma î t r e ne peuvent ranimer son 
courage, les paris sont perdus, et le coq dés 

honoré va le plus souvent expier sa lâcheté sous 
l ' ignominieux couteau de cuisine d'une maîtresse 
doublement i r r i t ée . » 

2° Races d'agrément. 

Quoique les races dites d'agrément soient 
presque toutes essentiellement dest inées à l'em
bellissement des vol ières , elles n'en sont pas 
moins excellentes pour la consommation. Leur 
chair est d'une grande finesse, et la plupart sont 
de bonnes pondeuses; les petits sont très-pré
coces, mais leur élevage est assez difficile à 
cause de leur e x t r ê m e dél icatesse . Cependant, au 
bout de quelques généra t ions dans une même 
con t rée , ils deviennent plus rustiques. 

Dans la plupart des races d ' ag rément , la poule 
a un plumage beaucoup plus riche el plus carac
té r i s t ique que celui du coq. 

liACE DITE DE PAD0UE OU DE POLOGNE — GALLUS 
PATAVINUS. 

Die Polnische Race, the Polish Race. 

Caractères. — Cette race, dont on ne connaît 
nullement la provenance, quoique le double nom 
qu'elle porte semble t rahir une origine, est une 
des plus fortes parmi les races d 'agrément. Elle 
est essentiellement carac tér i sée par une huppe 
relativement é n o r m e , par la merveilleuse régula
r i té du plumage, et par l'absence complète de 
c rê t e , d'oreillons et de barbillons ; ces derniers 
seulement se montrent rudimentaires chez le coq. 

Le coq a la huppe f o r m é e de plumes étroites, 
effilées, disposées en parasol. Son plumage offre 
de nombreuses var ié tés : i l est ou chamois vif, 
avec des taches noires; ou blanc, ou complète
ment noir , ou e n t i è r e m e n t coucou, la huppe 
é tan t coucou dans sa moi t i é an té r i eu re ; ou cha
mois uniforme, ou chamois mail lé ou argenté: 
dans cette d e r n i è r e var iété la huppe, le camail, 
les épaules e l l e croupion sont d'un blanc-paille 
luisant, sur lequel on aperço i t à peine quelques 
petites taches noires; les couvertures des ailes 
et les r é m i g e s sont en tourées d'une large bor
dure noire ; un collier noir, t rès-prononcé, oc
cupe le dessous du bec; les plumes du plastron 
sont point i l lées par le bout et barrées dans le 
mi l i eu ; les faucilles sont d'un noir bronzé, les 
moyennes blanches à la base, les grandes blan
ches dans leur plus grande é t endue , la pointe 
seule restant noire. 

La poule a une huppe différente de celle 
du coq : elle est é n o r m e , parfaitement arron
die et comme séparée en deux lobes par une 
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espèce de g o u t t i è r e q u i par t du bec et se perd 
en s ' é l evan t ; elle pousse sur une masse charnue 
n o m m é e champignon , q u i recouvre le c r â n e , et 
se t ient l é g è r e m e n t r e n v e r s é e en a r r i è r e , de 
f a ç o n à d é g a g e r les yeux. Dans la v a r i é t é argen
t é e , dont le plumage ne d i f f è re pas de celui du 
coq, chaque p lume de la huppe est comme ar
rondie et e n t o u r é e de blanc, puis m a r q u é e de 
no i r , puis blanche au m i l i e u . 

D è s les d e u x i è m e et t r o i s i è m e mues, une par
t ie des plumes de la huppe blanchi t , ce qu i aug
mente tou jours en veillissant. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — La race de Padoue a 
une chair dé l i ca t e , elle est excellente pondeuse, 
et, si l 'on excepte la va r i é t é chamois, mauvaise 
couveuse. « Elle est la race h u p p é e par excel
lence, d i t M . Jacque; mais ce q u i fa i t son orne
ment pr inc ipa l en fa i t aussi une race impropre 
à vivre en basse-cour, car la huppe, si belle, 
si déve loppée par le beau temps, ne devient 
plus, par la p luie , qu 'un masque m a t e l a s s é 
et i m p é n é t r a b l e q u i l u i couvre la t ê t e . » 

1ÎACE HOLLANDAISE HUPPEE. 

Die Hollaendische Race, the Dutch Race. 

« Cette race, dit M. Jacque, a une si grande 
analogie avec la padoue, que beaucoup de per
sonnes prennent l 'une pour l 'autre ; mais b i e n t ô t 
on s ' ape rço i t que des points d i f f é r en t s en font 
des races bien à pa r t , et que chacune a ses 
m é r i t e s par t icul iers . La hollandaise est éga l e 
ment h u p p é e , mais elle l'est beaucoup moins. 

« El le n'a que trois va r i é t é s : la bleue, à huppe 
bl eue; la bleue, à huppe blanche ; et la noi re , à 
huppe blanche. 

C a r a c t è r e s . — Sa tai l le est un peu au-des
sous de celle de la padoue. 

<< La huppe a cela de d i f f é r e n t , qu'elle est 
aplatie en fo rme de parasol et qu'elle couvre la 
t ê t e en tombant en avant, aussi bien qu'en ar
r i è r e et de c ô t é . Les barbi l lons , e x t r ê m e m e n t 
vo lumineux et pendants chez le coq, se t rouvent 
chez la poule dans les rapports ordinaires d 'un 
sexe à l 'autre . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — a L a race est plus 
rust ique, plus vive et plus farouche que la pa
doue; elle pond bien, mais ne couve j a m a i s . » 

HA CE DE HAMBOURG — GALLUS HAMBURGENSIS. 

Die Hamburger race, the Race of Hamburgh. 

Caractères. — La race de Hambourg a la tête 
for t aplatie par-dessus, d é p o u r v u e de huppe; 
1 œil relativement é n o r m e ; la c r ê t e oblongue, 

ar rondie en avant, pointue en a r r i è r e , h é r i s s é e 
de petites pointes dont l 'ensemble f o r m e une 
surface p lane ; des joues nues seulement autour 
de l 'œi l ; des barb i l lons affectant la f o r m e d'une 
feu i l l e de buis et des ore i l lons t r è s - p e t i t s , p o s é s 
à plat sur les joues . 

Cette race of f re u n assez grand nombre de va
r i é t é s de p lumage , obtenues par croisement 
avec des races voisines ou avec des v a r i é t é s de 
la race e l l e - m ê m e . Les pr incipales de ces va
r i é t é s sont les suivantes : 

VARIÉTÉ PAILLETÉE ARGENTÉE. 

Caractères.—Le coq a les plumes du camail, 
du dos, des é p a u l e s et du c roupion abondantes, 
blanches, t r è s - l é g è r e m e n t t e i n t é e s de jaune pail le 
et m a r q u e t é e s seulementdepeti tes taches noires; 
tout le reste du plumage blanc, avec des taches 
ou des bandes noires à l ' e x t r é m i t é des p lumes ; 
ces taches fo rmen t sur l 'aile une double bande 
transversale. Son poids s 'é lève un peu au-dessus 
de 2 k i logrammes. 

L a poule a le dessus de la t ê t e et le haut d u 
cou , en avant, b lancs ; t ou t le reste du p lumage 
blanc, avec des taches terminales d 'un no i r v i o 
l a c é ; les r é m i g e s pr imaires e n t i è r e m e n t blan-

| ches; les r é m i g e s secondaires et les rectrices 
blanches et b o r d é e s de no i r à l ' e x t r é m i t é . 

El le pèse envi ron 2 k i logrammes . 

VARIÉTÉE PAILLETÉE DORÉE. 

Caractères. — Elle est identique pour la 
fo rme à la va r i é t é a r g e n t é e , seulement le dessin 
noir de son p lumag î , au l ieu de s ' é l eve r sur f o n d 
blanc, se d é t a c h e sur un fond roux -chamoi s . 

VARIÉTÉ NOIRE. 

Caractères. — Absolument semblable à la 
pa i l l e tée a r g e n t é e , mais avec une robe noire ma
gni f iquement l u s t r é e . 

VARIÉTÉ CAMPINE. 

Caractères. — Cette variété, que quelques 
amateurs é l èven t au rang de race, a absolument 
les m ê m e s c a r a c t è r e s et les m ê m e s formes que les 
hambourgs dont elle ne d i f f è r e que par une 
tai l le moindre et le dessin du plumage. On la 
c o n n a î t dans plusieurs pays sous le n o m de 
poule pond tous les jours, et les Angla i s la n o m 
ment Hambourg-crayonnée. 

Le coq a le camai l , le p las t ron, le dos, les 
cuisses et les é p a u l e s d 'un blanc p u r ; le dessus 
de l 'aile c o u p é par deux bandes noires sur fond 
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blanc ; les r é m i g e s blanches, bo rdées de noir ; 
les plumes tombantes du croupion noires, avec 
on l iséré blanc; les plumes r ecou rbées de la 
queue noires à reflets verts. 

La poule a la tôle , le devant du cou et le ca
mai l d'un blanc pur , sans taches; les épau les , 
les sus-alaires, le plastron, les cuisses, les sus-
caudales m a r q u é e s de taches transversales no i 
res sur fond blanc ; les r émiges i r r é g u l i è r e m e n t 
m a r q u é e s de nombreuses taches transversales. 

Les campines offrent comme les hambourgs 
des sujets dont le fond du plumage, au l ieu 
d 'ê t re blanc, est d'un beau jaune-chamois v i f : de 
là la distinction de campines dorées, campines ar
gentées. 

A la race de Hambourg para î t encore se ratta
cher une var ié té que les Anglais nomment poule 
faisanne. elle est identiquement pareille pour la 
forme et le plumage à la hambourg, mais elle 
en diffère par une taille moindre, par sa tê te 
que surmonte une c rê te double, en forme de 
cornes pointues, dans le genre de celle du crève-
c œ u r , par quelques petites plumes rares renver
sées en a r r i è re en forme de huppe, par les 
joues en tou rées d'un collier de petites plumes 
noires r e t roussées et bouffantes, par des ba rb i l 
lons plus longs et des oreillons rouges. 

Deux var ié tés de cette forme, l 'une dorée , 
l 'autre a r g e n t é e , viennent de Hollande. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — La race de Hambourg 
et ses var ié tés ont des formes é l égan tes , une tenue 
gracieuse, et des allures e x t r ê m e m e n t vives. Les 
vrais hambourgs sont assez rustiques; les cam
pines sont plus dél ica ts , surtout quand ils sont 
originaires de Hollande, d 'où ils viennent à peu 
près tous. 

Toutes les var ié tés de hambourgs et de cam
pines sont p récoces , excellentes pour la table et 
produisent beaucoup d ' œ u f s ; ainsi, la poule cam-
pine en pond j u s q u ' à t r o i s cents par an. Ces œufs , 
quoique petits, sont cependant d'un volume as
sez raisonnable pour entrer t r è s -u t i l emen t dans 
la consommation. 

RACE DITE DE COMBAT ANGLAISE— GALLUS ANGLICUS. 

Der entjlische Kampfhahn, the Emjlhh Fiyht-Cock. 

Caractères. — Cette race a des caractères 
qui rappellent beaucoup ceux de la race ma
laise. Elle a la t ê te petite, a l l ongée , aplatie 
comme celle d'un serpent; la c rê te peu dévelop
pée ; le cou haut et d ro i t ; le corps inc l iné et 
bien pris ; des pattes élevées et solides. 

L 'on admet deux variétés principales : l 'une 

dorée à poitr ine noire (Black-breasted-red-game), 
l 'autre, a r g e n t é e , à aile de canard (Buck-winged-
game). 

Dans la variété c o m b a t - d o r é à poitrine noire, 
le coq a un camail t r ès -épa i s et long, d'un 
rouge ardent, les épaules r o u g e - f o n c é ; les plu
mes tombantes du croupion d'un rouge ardent;. 
les r é m i g e s secondaires d'un jaune foncé; la 
queue d'un vert b r o n z é , tout le reste du plumage 
noir . 

Son poids est de 2 k i log . et demi. 
Le plumage de la poule, jaune, assez clairet 

assez br i l lant à par t i r de la t ê t e , s'assombrit gra
duellement en passant par tout le corps et jus
q u ' à la queue, où i l devient b run mat grisâtre. 
Un petit dessin, t rès - régul ie r , analogue à celui 
de la cochinchine-perdrix, se répè te par tout le 
corps, depuis le haut du camail ju squ ' à l'extré-
mi té de la queue. L'aspect général est d'un 
jaune neutre. 

Dans la var ié té a r g e n t é e à ailes de canard, le 
coq a un plumage beaucoup plus brillant que 
dans la var ié té p r é c é d e n t e . U a le camail jaune-
paille t rès-vif ; le dos et les plumes tombantes 
du croupion j a u n e - d o r é ; les épaules d'un rouge 
ardent, les couvertures des ailes d'un noir-vio
let br i l lant et intense; les rémiges blanches; 
les petites sus-caudales noires, à bordure jaune; 
les moyennes, les grandes et les rectrices d'un 

• beau noir à reflets violacés ; tout le reste du 
j plumage d 'un noir intense. 

La poule a le camail jaune-paille, marqué 
d'une tache noire a l longée à chaque plume, le 
reste du plumage est brun-roux, surtout au 
plastron. La queue est d 'un brun plus foncé et 
plus rompu que sur le reste du corps. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Comme la race ma
laise, celle-ci a l 'œil sinistre, la démarche in
qu iè t e et f é roce . « U est impossible, dit M. Jac
que, de se faire une juste idée du vertige qui 
s'empare de ces animaux lorsqu'ils peuvent se 
jo indre . Rien n ' éga le leur impétuosi té , la rapi
dité de leur altaque ; la rencontre est tellement 
furieuse, que les p r emiè re s passes sont indes
criptibles. Les combattants ne forment pendant 

J un instant qu'une espèce de pelote, où têtes et 
' queues se confondent. C'est à peine si, aussitôt 

qu'on vient de les lâcher l 'un sur l'autre, on a 
le temps de les sépare r avant qu'ils se soient 
por té des coups dont la force égale la vitesse. 
Un bon coq, en se p réc ip i t an t sur son adversaire, 
le saisit rapidement avec le bec à la tête, qu'il 
trouve moyen de retenir par quelque coin, mal
gré la suppression habituelle de la crête et des 
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caroncules, et en u n c l i n d 'œi l douze à quinze 
coups des terr ibles é p e r o n s d'acier dont on les 
arme sont p o r t é s à la t ê t e . Les é p e r o n s y restent 
quelquefois si fo r tement e n g a g é s , que, m a l g r é 
la violence de leurs mouvements , les combat 
tants ne pourra ient les arracher sans les efforts 
de l ' homme q u i surveille le combat. Les poules 
chaussent aussi l ' é p e r o n et se l ivrent des c o m 
bats à m o r t . 

« On a beaucoup p a r l é de l 'u t i l i t é de ces vo
lai l les, dont on a v a n t é , avec raison, la f écon
d i t é , la dé l i ca tesse et les q u a l i t é s maternelles ; 
mais leur sauvagerie et leur m é c h a n c e t é en i n 
terdisent l ' emplo i dans les basses-cours. La c u 
r ios i t é que leurs m œ u r s peuvent exciter, la r i 
chesse incontestable de leur p lumage, et l 'a t t ra i t 
de "la conservation d'une race si t r a n c h é e , peu
vent n é a n m o i n s encourager les amateurs à ne 
pas la laisser perdre. » 

RACE DE JÉRUSALEM. 

Die Jerusalemerrace, the Race of Jérusalem. 

La race qui porte ce nom, paraît être depuis 
longtemps f ixée, et ne manque pas de c a r a c t è r e s 
propres. 

C a r a c t è r e s . — El le serait, d ' a p r è s les uns, 
blanche comme la neige (coq et poule) avec le 
camai l h e r m i n é f o n c é , t r è s - t r a n c h é , et la queue 
presque noire ; la c r ê t e serait simple et la patte 
bleue, et sa tail le un peu au-dessous de la 
moyenne. 

Selon d'autres, sa robe serait t e i n t é e d'une 
nuance j a u n e - r o s é t r è s -c l a i r e , à peine a p p r é 
ciable, et t i q u e t é e de petites tachettes noires, 
e s p a c é e s . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Sa chair serait de 
bon g o û t ; et la poule pondrai t b ien . 

RACE FRANÇAISE OMBRÉ-COUCOU. 

« Ent re toutes les races de poules, di t M . P. Le-
t r ô n e (1), i l en est une q u i , en r é u n i s s a n t par 
excellence toutes les condit ions avantageuses à 
l ' é l eveur , est d 'ordinaire , à cause de la b e a u t é 
et de la d is t inc t ion de sa robe, comprise au 
nombre des races dites de luxe , et pour laquelle 
nous r é c l a m o n s une des meilleures places. 

« C e t t e race, p a r t i c u l i è r e m e n t remarquable 
par la f a c u l t é de transmettre non-seulement par 
des croisements directs , mais encore par des 
croisements e n t é s les uns sur les autres, sur tou
tes les autres races possibles, toute la bizarrerie 

(J) P. Letrône, Monogr. des Gallinacés (Bull, de la so\ 
d'acclimat. Paris, 18G0, t. VII, p. 534). 

de son plumage, et m ê m e cette po r t ion de sang 
i n d i q u é e par la co lora t ion des pattes, doi t porter 
à conclure qu'el le est de race p r i m i l i v e . » 

C a r a c t è r e s . — La race est c a r a c t é r i s é e par 
sa c r ê t e t r è s - é p a i s s e , g r a n u l é e , t e r m i n é e en ar
r i è r e par une pointe en crochet q u i recouvre 
toute la t ê t e , et par la couleur blanc ro sé des 
pattes, c a r a c t è r e qu i ne f a i t jamais d é f a u t . 

Le coq a une é n o r m e c r ê t e double, c o m p o s é e 
de lobules charnus in fo rmes , se t e rminan t au 
de l à de l 'occiput par une poin te r e n v e r s é e , et 
prenant naissance à un c e n t i m è t r a de la pointe 
du bec; des barbi l lons assez d é v e l o p p é s , à deux 
divisions se soudant sous le bec; des orei l lons 
peu apparents; l 'œi l grand, d 'une couleur rouge-
br ique t i ran t sur le j a u n e ; des pattes b ien per
f e c t i o n n é e s ; des é p e r o n s faibles, aigus et t r ô s -
r e c o u r b é s . Tou t son plumage est o m b r é de noir-
bleu plus ou moins f o n c é et se d é g r a d a n t par 
demi-teintes sur un f o n d blanc. Ces teintes, sur 
le camai l , prennent u n aspect a r g e n t é , par la 
finesse de leurs dessins. 

Son poids, à l ' âge adulte, est de 2 k i l o g r . , et 
la longueur de son corps de 20 cent . 

La poule donne un poids no rma l et approx ima
t i f de t k i l o g . et demi ; sa c r ê t e est moins grande 
que celle du coq, bien q u ' é g a l e m e n t double; son 
bec est tou jours demi-blanc r o s é ; son plumage 
e n t i è r e m e n t et par tout n u a n c é de la f a ç o n la plus 
r é g u l i è r e par des taches d 'un noi r b leu , faisant 
ombre sur un f o n d blanc s y m é t r i q u e m e n t par
t a g é . 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . —Cette vola i l le , d ' a p r è s 
M . P. L e t r ô n e , est t r è s - r o b u s t e , sobre,pondeuse 
des plus remarquables, donnant de beaux œ u f s , 
couvant peu, n é a n m o i n s t r è s - b o n n e m è r e . « C'est 
avec raison, d i t - i l , la poule de p r é d i l e c t i o n , et 
qu'adoptent nos petits m é n a g e s ru r aux dans la 
partie nord-est de la Sarthe, et dans plusieurs 
communes d u sud-est de l 'Orne, où son é l e v a g e 
est en constant p r o g r è s . La chair de cette vola i l le 
est t r è s - b l a n c h e et d é l i c a t e , son engraissement 
assez avantageux. Son croisement avec des races 
plus fortes f o u r n i t d ' a p p é t i s s a n t s produi ts pour la 
table et, par ce m o t i f , d'une vente facile dans 
les m a r c h é s du pays. » 

On r e c o n n a î t à cette race la v a r i é t é suivante, 
qu i t i r e son n o m de la l oca l i t é o ù on la cul t ive 
le plus . 

VAHIKTÉ OMBRÉ-COUCOU DE RENNES. 

Caractères. — Chez le coq, la crête est sim
ple, grande et so l ide , parfa i tement droi te et à 
dentures excessivement profondes et a i g u ë s 
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pour le moins aussi développée que celle du 
coq andalou; les plumes fines du cou et du 
recouvrement de la queue sont d'un jaune-paille 
pa r s emé de taches n u a n c é e s d 'un brun roux, | 
qui donnent des reflets dorés à cette sorte d'or- j 
nement. Toutes les autres plumes ont la m ô m e 
couleur n u a n c é e de la race p r é c é d e m m e n t d é - , 
crite. 

La poule ne se distingue de l 'autre espèce 
que par sa c rê te simple et droite. 

On estime autant cette var ié té que la p r e m i è r e 
pour la production et la qual i té de la chair. Les 
Bretons apportent une grande attention à la re
production de cette race remarquable. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « Les deux var ié tés 
o m b r é - c o u c o u , di t M . P L e t r ô n e , ont l 'allure 
vive et l é g è r e ; en s'appuyant par instinct sur la 
grande faci l i té de leur vol , elles s ' é lo ignent sans 
crainte dans les champs et les bois, mais non 
moins fidèles à rentrer pour faire leur ponte et 
s'abriter la nu i t que tous les autres gal l inacés 
plus séden ta i res , tant qu'on a soin de leur don
ner une bonne installation et une nourr i ture ré
g u l i è r e ; on n'a pas m ê m e à craindre pour elles, 
en tenant compte de leur sauvagerie, l'atteinte 
des bê tes fauves et des pillards. 

« Les coqs des deux var ié tés sont vigilants el 
ont un chant t rès -a igu , nettement p h r a s é , qui 
s'entend de fo r t lo in . 

« Ces deux var ié tés de volailles sont t r è s fa
ciles à é lever ; les poulets ne sont n i tardifs ni 
p récoces . C'est un tendre et succulent manger 
lorsqu'ils ont atteint l 'âge de cinq à six mois. 
Us croissent parfaitement sans q u ' i l soit besoin 
d'y apporter des soins particuliers. Ces volailles 
vivent et produisent longtemps sans s 'épuiser . » 

RACE DITE COURTES-PATTES — GALLUS PUMILIO. 

Beaucoup de localités dans la Bretagne, dans 
la Sarthe, dans l 'Orne, possèden t des courtes-
pattes; mais, d ' après M . Jacque, la vér i tab le 
race, celle autrefois r é p a n d u e dans l'Orne, et 
dont on t i ra i t ces dé l i c i eux poulets dits poulets à 
lu reine, est à peu p r è s perdue. 

Cependant le m ê m e auteur di t l 'avoir retrou
vée, et M . P. Le t rône , de son cô té , l'a déc r i t e . 

C a r a c t è r e s . — Le ca rac t è r e essentiel de la 
race est t i ré de la br iève té de ses pattes. 

Le coq a la crê te double , prenant naissance 
très-avant sur le bec, et recouvrant largement 
la t ê t e ; l 'occiput garni d'une demi-huppe plate, 
d'un rouge doré , retombant sur le cou ; les p l u 
mes du cou et celles qui recouvrent la queue 

t r è s -abondan tes et du m ê m e rouge doré que la 
huppe; tout le reste du plumage, le plus souvent 
noir . Ses pattes sont noires; son poids, à l'âge 
adulte, est de 1 k i logr . et demi. 

La poule a une petite c rê te f r isée , plutôt im
p lan tée sur la partie an t é r i eu re du bec que sur 
la t ê t e . Son plumage, comme celui du mâle, 
varie de couleur , mais le plus souvent i l est 
noir, et quelquefois d'un gris fauve mélangé, 
avec des teintes noires ou brunes. 

La br ièveté des membres infér ieurs , chez les 
courtes-pattes, donne à la race une physionomie 
toute p a r t i c u l i è r e : en marchant elle balance le 
corps comme les canards et les plumes de l'ab
domen t r a î n e n t à terre. Elle est surtout cu
rieuse à voir quand elle court : c'est par petits 
sauts répé tés et p réc ip i t é s qu'elle exécute ce 
mode de locomotion. Mais ses quali tés semblent 
provenir de son dé fau t d'organisation. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « La race courles-
pattes, dit M . L e t r ô n e , doit à sa conformation 
d ' ê t re disposée à ne point s 'écar ter de l'habita
t ion , à ne jamais gratter dans les cultures, 
comme les autres poules, et m ê m e pour couver, 
cette constance qu i l u i est propre. Son ancienne 
r é p u t a t i o n d ' ê t r e la meilleure des couveuses 
parmi les bonnes couveuses lu i restera toujours. 
Cette volaille est aussi peut -ê t re une des plus 
faciles à nou r r i r et à é lever ; elle pond bien; 
elle résiste à l ' âge , à un tel point que nous avons 
en notre possession une poule de l'espèce, âgée 
de dix-sept ans, qui nous donne, tout autant 
que les jeunes, son contingent d 'œufs. » 

RACE DE BANTAM — GALLUS BANTICUS. 

Die BanlJiamrace, the Bantam-Cock. 

Caractères. — Celte merveilleuse petite race, 
à laquelle on at tr ibue une origine anglaise, est 
p a r t i c u l i è r e m e n t ca rac té r i sée par l'absence, chez 
le coq, comme chez la poule , de sus-caudales 
r e c o u r b é e s en faucilles. Son plumage est d'une 
richesse et d'une régu la r i t é admirables, et il est 
absolument semblable dans les deux sexes; seu
lement le coq est un peu plus gros que la 
poule. 

Le coq a la c r ê t e effi lée, oblongue, d'un vo
lume p r o p o r t i o n n é , l égè remen t aplatie, pointue 
en a r r i è r e ; les pattes bleues; l'œil très-grand» 
la pupil le rouge-brique. Son plumage varie: il 
est ou a r g e n t é , ou doré , ou noir, ou blanc. 

La var ié té la plus jo l ie el la plus estimée est 
l ' a rgen tée , chez laquelle toutes les plumes sont 
r é g u l i è r e m e n t bordées de noir, ou portent un 
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anneau e l l ip t ique de m ê m e couleur dans le m i 
l i e u . 

Dans la var ié té d o r é e , le fond du p lumage , au 
l i eu d ' ê t r e blanc, est chamois t rès-vif . 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — Le coq a des allures 
fières et laisse pendre les ailes en marchant . La 
poule est bonne pondeuse et couve b ien . 

RACE NÈGRE — GALLUS MORIO. 

Caractères. — Parmi les races naines, la nè
gre ou poule de soie à peau noire, comme on la 
nomme aussi, est la plus nouvelle, la plus cu 
rieuse et une des plus jo l ies . 

« E x t r ê m e m e n t petits et l égers , d i t M . Jac
que, coq et poule ont la forme exacte et peut-
ê t r e exagérée des cochinchines les mieux fai ts . 
Chaque partie du corps se d é t a c h e en un lobe dis
t inc t , et son plumage de soie, e x t r ê m e m e n t fin et 
blanc, a c c o m p a g n é d'une forte demi-huppe ren
versée un peu en a r r i è r e , forme le plus é t r a n g e 
contraste avec ses joues, ses barbi l lons, sa c r ê t e 
f r i s ée , d'un rouge sombre presque no i r , et son 
orei l lon d'un bleu de ciel v e r d â t r e et n a c r é . 

« La couleur de sa peau, q u i est par t ou t le 
corps d'un bleu f o n c é n o i r â t r e , ne s ' a p e r ç o i t 
qu'aux pattes, q u i sont à c inq doigts, courtes et 
bo rdées e x t é r i e u r e m e n t de petites plumes 
soyeuses. 

Q u a l i t é s et d é f a u t s . — « La poule, aussi 
douce et aussi f ami l i è r e que la cochinchine, 
est, pa rmi les poules naines la plus f é c o n d e , la 
meil leure couveuse et la meil leure m è r e . Les pe
tits sont t r è s - r u s t i q u e s et t r è s - f ac i l e s à é l eve r . 

« La couleur noire d e l à peau se retrouve dans 
le bec, dans le gosier, dans l'anus et jusque dans 
les intestins, et la chair n'est pas t r è s - b o n n e à 
manger. Les sujets sont adultes à t rois ou 
quatre mois. Ces poules pondent et couvent l ' h i 
ver comme les cochinchines, et la race est o r i 
ginaire du m ê m e pays. » 

RACE NAINE COUCOU, DITE D'ANVERS. 

Caractères. — C'est aux Hollandais que l'on 
doi t , pa ra î t - i l , la c r é a t i o n de celte charmante pe
tite race, qui se distingue par un pet i t col l ier de 
plumes entourant les joues. Sa c r é a t i o n n 'aurai t 
pas une date bien ancienne. 

Le plumage, chez le coq comme chez la poule, 
est e n t i è r e m e n t coucou, plus sombre que dans 
les autres races qu i p r é s e n t e n t le m ê m e carac
t è r e . Chaque plume porte quatre bandes trans
versales t rès -d i s t inc tes d 'un gris f o n c é sur f o n d 

g r i s -c la i r . L 'œ i l est grand, la pup i l l e jaune et les 
pattes sont blanches. 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — L a poule pond bien, 
mais couve mal . 

RACE NAINE PATTUE DITE ANGLAISE. 

C a r a c t è r e s . —Cet te race est remarquable par 
le d é v e l o p p e m e n t é n o r m e que prennent les p l u 
mes du c a l c a n é u m : elles s'allongent en f o r m e de 
manchettes, et couvrent e x t é r i e u r e m e n t les pat
tes et les doigts d 'un épa i s matelas, q u i donne 
à ces animaux une tou rnure toute p a r t i c u l i è r e . 
Le coq et la poule ont une c r ê t e s imple et un 
plumage blanc, t r è s - c o l l a n t . 

Q u a l i t é s e t d é f a u t s . — C'est une des races 
naines les plus e s t i m é e s à cause de sa f é c o n d i t é , 
de son apt i tude et de sa p r é c o c i t é à couver. 

On t rouve cette race en assez gï-and n o m b r e 
dans beaucoup de campagnes où l 'on met à p r o 
fit sa f a c u l t é d ' incubat ion h â t i v e , et où son exi 
g u ï t é l'a presque par tou t p r é s e r v é e des croise
ments . Cro i sée par le coq avec des poules f r a n 
ça i ses de petites dimensions et avec des poules 
de combat anglaises, cette race donne des cou 
veuses moyennes et l é g è r e s , e x t r ê m e m e n t re
c h e r c h é e s par les faisandiers. 

Produits des races gallines. — De tOUS les 
oiseaux soumis à notre d o m i n a t i o n , les plus 
utiles pour nous sont sans cont redi t le coq et la 
poule : ils nous payent avec usure des peines 
qu' i ls peuvent nous donner et de leurs f ra is d 'en
tret ien. Par tout o ù l ' homme a t r a n s p o r t é et m u l 
t ipl ié ces p r é c i e u x an imaux leurs œ u f s , leur 
chair consti tuent une po r t i on c o n s i d é r a b l e de 
l ' a l imenta t ion g é n é r a l e . I l n'est pas j u s q u ' à leurs 
plumes q u i n 'aient aussi leur u t i l i t é . 

Pour donner une i d é e de l ' impor tance qu 'ont 
pour nous les races gallines, nous dirons que 
leurs produi ts en œ u f s , pour une part ie d e l à 
France seulement, s ' é l èven t à plusieurs centaines 
de mi l l ions . A ins i en 1869 i l a é t é e x p o r t é par le 
por t seul de Honneur pour 9,104,246 f. d ' œ u f s , 
c 'es t -à-dire , au p r ix de 1 f ranc la douzaine, plus 
de 110 mi l l i ons d ' œ u f s , et pendant les six pre-

I m ie r smois de 1870pour6,600,990 francs , somme 
! qu i r e p r é s e n t e à peu p r è s la valeur de 50 m i l 

l ions d ' œ u f s . Des r e l evés authentiques, datant 
d'une quarantaine d ' a n n é e s , nous r é v è l e n t q u ' à 

| ce m o m e n t nous fournissions, par an, à l ' A n g l e 
terre 76,091,100 œ u f s ; à la Belg ique , 68 ,800; à 

; l ' A m é r i q u e du Nord ,49 ,600 ; à la Suisse, 42 ,900 ; 
à l 'Espagne, 34,800; et à d'autres pays, 306,30o! 
D 'un autre c ô t é , dans un travail sur les consom-
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malions de Paris, travail exéculé d 'après des re
levés officiels, M . Husson nous apprend qu'en 
4853, 142 millions d 'œufs , appor tés aux halles, 
et vendus à raison de 45 f r . 32 cent., le mi l l e , 
enmoyenne, ontprodui tunesommede (i,435,440 
f r . U ne faudrait pas croire qu'une grande partie 
de la France participe à l 'envoi de ce genre de 
produit . Les œuf s qui se consomment à Paris sont 
fournis par dix à douze d é p a r t e m e n t s seule
ment. M Husson a cons ta té que l« Calvados, 
l 'Orne et la Somme fournissent à eux seuls plus 
de la moi t ié de ce qui forme l'approvisionne
ment des halles. En 1853, les œuf s venant de 
ces lieux de production ont dépassé 76 mil l ions ; 
le surplus, c ' es t -à -d i re 66 mil l ions, étai t expédié 
de neuf autres d é p a r t e m e n t s : l'Oise, UAisne, 
l 'Eure-et-Loir, l ' Indre-et-Loire, la S e i n e - I n f é 
rieure, la Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise 
et le Pas-de-Calais. 

« I n d é p e n d a m m e n t de ce grand approvision
nement de la vente en gros, les arrivages à des
t inat ion donnent des quan t i t é s qui , d ' ap rès les in 
troductions de 1853, ne comprennent pas moins 
de 31 mi l l ions d ' œ u f s . Enf in pour avoir le chiffre 
total de la consommation de Paris, i l convient 
d'ajouter à ces nombres environ 500,000 œufs 
provenant tant des petites introductions to lérées 
sans payement de droits, que de la ponle des 
poules entretenues dans l'enceinte de la vi l le . » 

Ains i , Paris engouffre à l u i seul au moins 174 
mil l ions d 'œufs qui , joints aux 77 mill ions (chif
fres ronds) qui sont annuellement expor tés à peu 
près des m ê m e s locali tés qui approvisionnent 
Paris, r e p r é s e n t e n t le chiffre é n o r m e de 251 m i l 
lions. Si maintenant l 'on veut bien cons idé re r 
que la product ion d 'œufs n'est pas b o r n é e à 
quelques d é p a r t e m e n t s , mais qu'elle s 'é tend à 
toute la France; que la consommation est au 
moins aussi grande en province qu ' à Paris, l 'on 
arrivera à cette c o n s é q u e n c e que ce n'est pas 
par centaines de mil l ions, mais par mill iards que 
le nombre d 'œufs produi t en France doit se chif
frer . Et que serait-ce si l 'on faisait entrer en 
compte la production, nous ne dirons pas du 
monde entier, mais seulement de l 'Europe? 

Cependant les œ u f s n'entrent pas tous en na
ture dans la consommation g é n é r a l e ; un nombre 
t rès -cons idé rab le est d é t o u r n é pour la produc
tion des volailles qu i viennent sur nos m a r c h é s ; 
et i c i encore les chiffres t é m o i g n e n t de l ' impor
tance des races gallines, et jus t i f ient les soins 
qu'on leur prodigue dans certaines local i tés . 

D 'après des calculs approximatifs, basés sur 
la product ion des œufs , on a es t imé qu ' i l devait 

y avoir en France environ 125 millions de re
producteurs, tant poulets que coqs, et que le 
nombre des poulets annuellement produits 
égalai t celui des producteurs. I l est difficile de 
dire j u s q u ' à quel point ces nombres sont exacts; 
mais ce que l 'on peut aff irmer, c'est que la con
sommation des races gallines, à tous les étals, 
est immense et devient la source de grands bé
néfices . M . Husson nous en fournira encore la 
preuve. D 'après ses relevés, i l est en t ré à Paris, 
en 1853, 192,000 pièces environ, tant poulardes 
que poulets adressés à divers destinataires, et 
le m a r c h é de la Vallée, dans la m ê m e période, 
recevait 329,230 chapons etpoulardes,2,607,5-58 
poulets, pesant ensemble 2.609,714 kilog. et 
qu i , au pr ix moyen de 3 f r . 50 la pièce, produi
saient une somme de 9,133,999 fr . 

En géné ra l , la volaille qu i se consomme ;\ 
Paris provient principalement des pays de cul
ture et d 'é levage : les chapons et les poulardes 
arrivent du Calvados et de la Sarthe; la Sarthe 
envoie é g a l e m e n t des poulets et des poules con
curremment avec les dépa r t emen t s de Seine-
et-Oise, de l'Oise, de la Somme, d'Eure-et-Loir, 
du Loire t , de Seine-et-Marne, de la Seine-Infé
rieure, de la L o i r e - I n f é r i e u r e . 

Du port seul de Honfleur i l est parti en 1869 
pour 981,670 f r . de volailles, et les six premiers 
mois de 1870 en ont vu sortir pour 202,150fr. 

Dans une note sur l 'importance des volailles 
en France, M . Léonce de Lavergne (1) estime. 
d ' après des d o n n é e s statistiques à son avis fort 
i ncomplè t e s , le total des deux productions réu
nies (œufs et volailles), à 250 millions seulement. 
« La chose en vaut la peine, ajoute M. Léonce 
de Lavergne, car une production annuelle de 250 
mil l ions et peu t - ê t r e davantage n'est pas à dé
daigner. Quant au p rogrès de la production, les 
documents nous manquent pour l'apprécier; 
nous savons seulement que l'exportation des 
œufs a q u a d r u p l é depuis dix ans, et la popula
t ion montant toujours à Paris et dans la région 
environnante, la production a dû faire de grands 
progrès dans cette rég ion , sous l'influence de 
celte double cause. » 

Les races gallines, tant par la production' 
d 'œufs que par la chair qu'elles fournissent, 
entrent donc pour une grande part dans l'ali-1 

menlation g é n é r a l e et sont par conséquent une 
source de lucre. Aussi l 'homme a-t-il cherché 
à rendre plus f r équen t e s les pontes en donnant 
aux producteurs des abris bien appropriés, un. 

(1) Journal pratique d'Agriculture. Paris, 1865,t.J.P'*6, 
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Fig. 119. Coupe verticale d'un couvoir artificiel chinois, d'après M. Dabry. 

nou r r i t u r e abondante et choisie ; et à obtenir une 
plus grande q u a n t i t é de chair , en m u l t i p l i a n t les 
éc los ions . Mais, pour ce dernier r é s u l t a t , l ' a r t a 
d û , sinon se substituer à la nature, du moins ve
n i r à son secours. Le nombre de poules bonnes 
couveuses et bonnes m è r e s é t a n t insuff isant 
pour faire éc lo re et mener à bonne f i n le nombre 
de poulets que les besoins de la consommation 
r é c l a m e n t , on a d e m a n d é à l ' incubat ion a r t i f i 
cielle ce que la populat ion des basses-cours ne 
pouvait f o u r n i r . 

i n c u b a t i o n a r t i f i c i e l l e . — L ' incuba t ion ar
t i f ic ie l le que l 'on essaye de faire revivre , mai* 
qu i n'a pas d o n n é j u s q u ' à ce jou r les r é s u l t a t s 
qu 'on e spé ra i t , n'est point une m é t h o d e nouvelle,, 
car elle existe depuis plusieurs mi l l i e r s d ' a n n é e s 
en É g y p t e . El le é ta i t autrefois, d ' a p r è s M . M a l é -
zieux, entre les mains des p r ê t r e s , qu i t r è s - p r o 
bablement l ' i n v e n t è r e n t . Ceux qu i la prat iquent 
au jourd 'hu i sont de pauvres diables de paysans, 
qu'on appelle Berméens ou Béhermiens, d u n o m 
d'un village voisin du Caire. Les B e r m é e n s ne 
sont en quelque sorte que les e m p l o y é s de p ro
pr i é t a i r e s du pays, avec lesquels ils partagent par 
m o i t i é les b é n é f i c e s , béné f i ce s q u i consistent dans 
ie tiers, ou un peu moins, des œ u f s qu'on leur 
donne à couver. 11 y a ordinairement un couvoir 
ou fabr ique à poulets (mamal-el-kalaegt ou el-
farroug dans la langue du pays) pour quinze ou 
• ingt villages. Les habitants apportent leurs 
œufs , r e ço iven t un bon en é c h a n g e , et revien
nent au bout de vingt-deux jours prendre autant 
ù e fois deux poussins qu ' i ls ont d o n n é trois œ u f s . 

« Ces poussins, d i t M . Maléz ieux ( I ) , q u i de
mandent les plus grands soins, surtout pendant 
les deux ou trois p r e m i è r e s semaines, sont or
dinairement é levés par des femmes. Elles en 
ont souvent trois ou quatre cents à la fo is , et 
elles les t iennent le plus chaudement et le 

(0 Malézieux, Manuel de la fille de basse-cour, 
BREHM. 

plus s è c h e m e n t qu'elles peuvent, les met tant 
sur les terrasses qu i couvrent leurs maisons, et 
les abr i tant pendant la n u i t . 

« La q u a n t i t é de poulets produi te annuel le
ment par les marnais é t a i t d 'une centaine de 
mi l l i ons dans l 'ancienne É g y p t e , et o n la porte 
encore au jou rd ' hu i à une t renta ine de m i l l i o n s . 

a On a essayé , à d i f f é r e n t e s é p o q u e s , d ' i n t r o 
duire en Europe le p r o c é d é é g y p t i e n : d 'abord , 
dans l ' a n t i q u i t é , chez les Grecs et chez les Ho-
rnains; puis, au moyen â g e , à Mal te , en Sici le , 
en I ta l ie , et e n f i n , en France , où deux rois 
s ' o c c u p è r e n t de fa i re construire des fours : 
Charles V I I à Amboise , et F r a n ç o i s P r à M o n t r i -
chard . Sous les r è g n e s suivants, on tenta encore 
des essais, dont Ol iv ier de Serres nous entre
t i en t . A une é p o q u e beaucoup plus r é c e n t e , de 
nombreuses e x p é r i e n c e s f u r e n t faites par p l u 
sieurs savants : on c o n n a î t les essais de R é a u -
m u r ; a p r è s l u i v in ren t les tentatives de l ' a b b é 
Copineau, de Dubois , de Bonnema in . » Toutes 
ces e x p é r i e n c e s ont p r o u v é la d i f f i c u l t é de s'ap
propr ier le secret des B e r m é e n s d ' É g y p t e . M a l 
g ré la d é c o u v e r t e d u t h e r m o m è t r e , nos savants 
n 'ont jamais pu é g a l e r la p r é c i s i o n de ces pau
vres paysans du Caire q u i , d é p o u r v u s de t ou t 
ins t rument pour mesurer la t e m p é r a t u r e , r è 
glent cependant leur feu avec tant d ' h a b i l e t é , 
qu'i ls r éuss i s sen t à faire é c l o r e la presque to t a l i t é 
des œ u f s . 

De nos j ou r s , c'est aussi dans des couvoirs 
art if iciels que les Chinois p ra t iquen t en grand 
l ' incubat ion a r t i f i c i e l l e . Nous emprunterons à 
M . Dabry, consul de France à Han-Keou, la des
c r i p t i o n d 'un de ces couvoirs et des man ipu la 
tions q u i y sont faites. 

« Les é t a b l i s s e m e n t s d e s t i n é s à faire é c l o r e les 
œ u f s , d i t - i l (1), portent en Chine, le n o m de Pao-

(1) Dabry, Bulletin de la Soc. d'acclimat. Paris. 186a 
V sér. , t. I I , p. 394. * 
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jang ; ces é tab l i s sements , qui sont nombreux, ne 
d i f fè ren t que par les dimensions Voic i la des
cr ipt ion d'un Pao-jang construit en avril 1865, 
à une lieue de Han-Keou, province de Hou-Pé . 

« C'est une petite maison de torchis, ayant 
3 mè t r e s de hauteur jusqu'au to i t ; celui-ci , de 
tuiles, est élevé deO m ,80; la longueur d e l à mai
son, qui est o r ien tée E.-O., est de 7 m ,8 , la lar
geur de 4 mèt res ; l ' épaisseur du mur , qui est 
garanti du vent de N . - E . par une couche de paille, 
est de 0 m , ! 0 ; une porte de planches de 2 mèt res 
de haut sur t mè t r e de large, s'ouvre sur un 
des côtés de la face exposée au m i d i . Quatre 
petites ouvertures, percées dans le toi t , servent 
à éc la i rer la chambre. Dans l ' i n té r i eur sont dix-
hui t fours de torchis, contigus, adossés au mur 
et ayant 0 m ,85 de hauteur et de largeur; ils re
çoivent l 'air par une porte de 0 m ,33 de hauteur 
sur 0 m ,22 de largeur. 

« C h a q u e four (fig. 119) renferme un grand vase 
de terre de0 œ ,60 de profondeur et de 0 m ,015 d 'é 
paisseur : dans le fond du vase, est une couche 
de cendre de 6 c e n t i m è t r e s environ, sur la
quelle repose un panier de ro t in qui contient 
les œ u f s , reposant sur un peu de paille. Chaque 
panier confient douze cents œufs et est f e r m é 
au moyen d'un couvercle mobile de ro t in ou de 
naille, ayant 1 c e n t i m è t r e d ' épa i sseur au mi l ieu 
et 5 c e n t i m è t r e s à la p é r i p h é r i e . 

« La chambre est coupée en trois é tages par 
deux planchers, le premier à 2 m ,20 du sol; le se
cond, à 0 m , 80 au-dessus du premier; tous deux 
ont 2 m è t r e s de largeur. 

« Neuf fours sont a l l u m é s à la fois : hu i t seu
lement contiennent des œufs , le neuv ième é tant 
des t iné à r ég le r la t e m p é r a t u r e de la chambre, 
qui doit ê t re constante. Le combustible employé 
est le charbon de bois. Lorsqu'on allume les 
fours, on les chauffe j u s q u ' à ce qu'on obtienne 
une t e m p é r a t u r e de 38 degrés centigrades dans 
le panier f e r m é de son couvercle, ce que les 
Chinois a p p r é c i e n t avec la main. U faut rég ler le 
feu suivant la t e m p é r a t u r e e x t é r i e u r e et de ma
nière que celle des paniers varie aussi peu que 
possible. Les œuf s sont c h a n g é s de place cinq 
fois par vingt-quatre heures, quatre fois pen
dant le jour et une fois pendant la n u i t ; ceux qui 
formaient, la couche supérieure sont mis au fond 
du panier, où ils forment la couche i n f é r i e u r e , 
ceux de dessous occupent alors le mi l ieu , et ceux 
du milieu forment le dessus du panier et cons
t i tuent la nouvelle couche s u p é r i e u r e : ces ma
nipulations se font au moyen du couvercle. 

« Le c i n q u i è m e jour , on perce un petit t rou 

dans la porte, et au moyen de la lumière qui 
p é n è t r e par ce t rou , on mire tous les œufs pour 
r e c o n n a î t r e ceux qui sont en voie d'incubation. 

« Le d o u z i è m e jour , on retire les œufs des 
paniers et on les transporte sur les planchers, 
recouverts d'un l i t f o r m é d'une natte recouverte 
de 3 c e n t i m è t r e s de paille, qu i est e l le -même re
couverte d'une autre natte : on y dispose les 
œufs par couches, on les recouvre d'un lit de 
coton de 5 à 6 cen t imè t r e s d 'épa isseur , et d'une 
couverture de coton de 3 cen t imèt res d'épais
seur, qui est doub lée six fois sur elle-même sur 
les côtés , et y est maintenue au moyen d'une 
grosse corde de paille, pour e m p ê c h e r l'intro
duction de courants d'air. On change également 
alors les œufs de place cinq fois par jour, en 
mettant au mi l ieu ceux des côtés , et sur les 
bords ceux du mi l i eu . 

« Aussi tôt que l 'on a re t i ré les œufs des pa
niers, on laisse é t e ind re les fours et l'on allume 
les neuf autres, pour lesquels on répète les 
m ê m e s opé ra t i ons . 

« L 'éc los ion a l ieu le vingt et unième jour, et 
donne, à moins que le vent d'ouest n'ait soufflé, 
— car i l agit d'une façon désastreuse, — en 
moyenne sept cents poulets, quelquefois huit 
cents pour mi l le œ u f s . 

« Les Pao-jangs sont ouverts en avril et fer
ment en a o û t . Les œufs sont achetés six sape-
ques par l ' é t ab l i s semen t , et les poulets qui 
viennent d ' éc lore sont vendus quatorze sapèques 
( l , 2 5 0 s a p è q u e s valent 8 francs à Han-Keou). 

« Lorsque les petits poulets sont éclos, on 
attend quatre jours avant de les descendre. Le 
premier jour , on ne leur donne pas de nourri
ture ; le second , on les nourri t avec du riz 
écrasé et sec; le t ro i s i ème jour on leur offre du 
riz qu i a t r e m p é pendant quelques instants dans 
de l'eau f ro ide . Cette de rn iè re nourriture leur 
est d i s t r i b u é e pendant dix jours, après quoi on 
peut leur donner de l 'orge, du blé, etc. » 

Comme i l y a tout in té rê t , pour éviter les non-
valeurs, à ne mettre en incubation soit sous une 
poule, soit dans une couveuse artificielle, que 
des œ u f s f écondés , on s'est demandé s'il ne se
rait pas possible de distinguer par le simple m-
rage, et sans rien a l té re r , l 'œuf qui est imprègne 
de celui qui ne l'est pas. Nécessairement, la ré
ponse devait ê t re négat ive . En effet, i l est déjà 
t rès-diff ic i le , m ê m e aux personnes les plus ha
biles pour ces sortes de recherches, de dire si 
une cicatricule ou germe que l'on a sous iœ> 
porte des traces de f é c o n d i t é ; à plus forte raison 
devient-il impossible de porter un jugement lors 
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qu'on ne voi t absolument r i en , cette c ica t r icule , 
dans l 'œuf in tac t , é t a n t d i s s i m u l é e par l ' a lbumen, 
par les membranes de la coque, et sur tout par la 
coquille (1). Mais ce qui est impossible avant que 

l 'œuf soit c o u v é , ne p r é s e n t e plus de d i f f i cu l t é 
a p r è s quelques j o u r s d ' i ncuba t ion , les p r e m i è r e s 
traces de d é v e l o p p e m e n t se trahissant a lors , 
dans le mirage , par une o p a c i t é bien manifes te . 

L E S P H A S I A N I D E S — PHASIAN1. 

Die Fasanen, the Pheasants. 

C a r a c t è r e s . — Les p h a s i a n i d é s fon t i m m é d i a 
tement suite aux ga l l idés et consti tuent une fa 
mi l l e r iche en e spèces . Ils ont le corps un peu al
longé , c o m p l è t e m e n t vê tu , sauf aux joues et aux 
tarses; le cou cour t ; la tô le pet i te ; les ailes t r è s -
courtes, concaves et for tement arrondies, la c i n 
q u i è m e ou la s ix ième r é m i g e é t a n t la plus longue ; 
la queue souvent t r è s - l ongue , f o r m é e de seize à 
d i x - h u i t rectrices coniques, i m b r i q u é e s ; le bec 
u n peu a l longé , for tement b o m b é , faible mais 
crochu ; les tarses de moyenne longueur , mais 
forts , lisses, a r m é s , chez le m â l e , d 'un ergot. 
Leurs plumes sont grandes, arrondies, excep
t ionnel lement longues, minces et molles ; celles 
de l 'occiput ou celles de la nuque, parfois t r è s -
longues, forment des huppes ou des collerettes; 
quelques-unes sont é b a r b é e s . Le plumage, dans 
son ensemble, est moins b r i l l an t que celui des 
ga l l idés , mais i l r evê t encore des couleurs f o r t 
belles et harmonieusement r é p a r t i e s . La femelle 
est plus petite que le m â l e ; sa queue est plus 
courte et son plumage a des teintes plus s im
ples, bien moins riches. 

Nitzsch a d i s s é q u é le faisan commun , le faisan 
d o r é et le faisan a r g e n t é , et a cons t a t é qu' i ls p r é 
sentent les m ê m e s p a r t i c u l a r i t é s que les gal
l inacés proprement dits, sous le rapport de la 
conformat ion du squelette, des muscles, des 
v iscères et des organes des sens. La colonne 
v e r t é b r a l e est f o r m é e de treize à quatorze ver
t èb res cervicales, sept dorsales, c inq à six cau
dales, dont la d e r n i è r e a une forme en rapport 
avec le d é v e l o p p e m e n t de la queue. L'apophyse 
é p i n e u s e de cette v e r t è b r e , t r è s - l ongue et p o i n 
tue, se dir ige en a r r i è r e p l u t ô t qu'en haut, 
et p résen te s u p é r i e u r e m e n t une surface aplatie, 
horizontale. L ' h u m é r u s est aussi long que l 'omo
plate, les os de l'avant-bras n'ont qu 'un m é d i o c r e 
d é v e l o p p e m e n t . Les apophyses l a t é r a l e s du ster
n u m sont longues et droites, les p o s t é r i e u r e s 
b i f u r q u é e s ; le corpsdu sternum p r é s e n t e en avant 
et de chaque côté de la l igne m é d i a n e , une par-

(1) Voy. la figure 1G, t. Ht, p xvm. 

tie t r è s - m i n c e , souvent membraneuse. Le bassin 
est haut e t é t r o i t ; les f é m u r s sont pneumatiques . 
La t r a c h é e a des anneaux membraneux et car
t i lagineux. Le r e c t u m est long , et l ' é t e n d u e des 
c œ c u m s est variable. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les 
p h a s i a n i d é s sont originaires de l 'Asie . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —Ilsv iventdans 
les b r u y è r e s , les buissons, rarement dans les 
grandes f o r ê t s ; les champs, lesprairies semblent 
sur tout leur convenir. Quelques-uns sont de vé 
ritables oiseaux de montagnes ; ils ne descendent 
pas au-dessous d'une certaine a l t i tude , m ê m e 
par les f ro ids les plus r igoureux . D'autres ne 
vivent que dans la plaine. En g é n é r a l , les pha
s ian idés sont des oiseaux s é d e n t a i r e s ; ils c h o i 
sissent leur demeure avec beaucoup de soin et de 
prudence, ne la qu i t t en t pas une fois qu ' i ls l 'ont 
a d o p t é e . Le dis t r ic t qu ' i l s habitent est assez é t e n 
d u ; car tous les p h a s i a n i d é s , quand la saison 
des amours est p a s s é e , errent dans la c o n t r é e , 
et apparaissent alors dans certaines l oca l i t é s où 
on ne les voit jamais dans d'autres saisons. Ces 
excursions ne peuvent cependant pas ê t r e assi
m i l é e s à des voyages; elles ne s ' é t e n d e n t que sur 
un rayon de quelques k i l o m è t r e s : c'est d 'a i l 
leurs tout ce que permet tent à ces oiseaux leurs 
organes de locomot ion . 

Les p h a s i a n i d é s marchent b ien , et ils peuvent 
lu l t e r de vitesse, à l a course, avec les autres ga l l ina
cés ; mais ils volent mal ; aussi ne le fon t - i l s qu'en 
casd'absolue n é c e s s i t é . Ils n a iment d 'ai l leurs pas 
à se fa t iguer par de longs parcours. A l ' é p o q u e 
des amours , ils sont m ê m e plus paisibles que les 
autres g a l l i n a c é s . I ls marchent d 'ordinai re len
tement , la t ê t e p e n c h é e ou r e n t r é e dans les 
é p a u l e s , la queue juste assez re l evée pour qu 'el le 
ne t r a î n e pas à terre ; quand ils courent , ils 
courbent la t ê t e jusqu 'au sol, r e l è v e n t beaucoup 
plus la queue et s'aident m ê m e de leurs ailes. 
Lorsqu ' i l s sont e x c i t é s , leur v ivac i t é s'en a c c r o î t 
et semble en con t rad ic t ion avec leurs autres 
allures ; mais une tel le exci ta t ion ne dure 
jamais longtemps. Pour voler , les p h a s i a n i d é s 
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sont obl igés de battre p r é c i p i t a m m e n t des 
ailes; leur vol est donc t r è s - b r u y a n t , surtout 
au d é p a r t ; lorsqu'ils ont atteint une certaine 
hauteur, ils battent moins f r é q u e m m e n t des 
ailes et glissent en quelque sorte dans l 'air 
avec rap id i t é , les ailes et la queue é t endues , et 
restent dans un m ê m e plan oblique. Lorsqu'ils 
sont p e r c h é s , ils tiennent le corps droi t , la queue 
presque verticalement pendante. Leurs sens sont 
bien déve loppés ; leur intelligence est méd ioc re . 
Entre eux, les phas ian idés vivent en paix, aussi 
longtemps, du moins, que l 'amour n'est pas en 
jeu; sous son influence, les m â l e s sont exc i tés , et 
combattent leurs semblables avec acharnement. 

Les phas ian idés vivent re t i rés le plus qu'i ls 
peuvent, j u s q u ' à l ' époque des amours. Us ne 
se perchent qu'au moment de se livrer au som
mei l , et passent le reste de la j o u r n é e à terre, 
cherchant leur nourr i ture dans les buissons et 
les hautes herhes, se glissant d 'un abri à l 'autre, 
en évi tant presque avec terreur les lieux décou
verts. U n mâ le conduit ordinairement plusieurs 
femelles, mais i l n'est pas rare de trouver des 
compagnies mê lées , c ' e s t - à -d i r e fo rmées de p l u 
sieurs mâles et d'un bon nombre de femelles. De 
t r è s - g r a n d e s bandes ne s'observent pas, ou, s'il 
s'en forme, elles n'ont qu'une existence fortuite 
et passagère . Hors la saison des ar jours , la quê te 
de leurs aliments est la grande occupation des 
phas ian idés . Us mangent du ma l in au soir, et 
c'est tout au plus si, vers m i d i , ils se donnent 
quelques heures de repos. A ce moment, ils se 
baignent dans le sable. C'est surtout de grand 
matin et le soir qu' i ls sont alertes et disposés à 
errer ; au coucher du soleil, ils se l ivrent au re
pos. Us se nourrissent de substances végétales de 
toute espèce , de graines, de baies, de bour
geons, de feui l les ; en outre, ils mangent des 
insectes, des larves, des mollusques, des limaces, 
et m ê m e de petits v e r t é b r é s ; ils chassent surtout 
les petites grenouilles, les l ézards , les serpents. 

La plupart des phas i an idés , sinon tous, vivent 
en polygamie. Un coq-faisan rassemble autour 
de lu i de cinq à dix femelles, et se montre aussi 
jaloux que les autres coqs ; i l combat avec achar
nement contre ses rivaux, mais i l s ' i nqu iè te 
aussi peu que le coq domestique de captiver les 
bonnes g râces de ses femelles. A u moment des 
amours, i l est plus exci té qu ' à toute autre épo 
que; cependant, jamais i l n'arrive à ce degré de 
folie qu i rend les autres coqs si in t é res san t s . U 
tourne autour de sa femelle, en prenant les pos
tures les plus var iées ; i l éca r t e les ailes, redresse 
sa huppe, sa collerette, lève la queue ; i l exécu te 

quelques mouvements plus ou moins dansants, 
et pousse des cris ou des sifflements qui bles
sent l 'oreille ; mais c'est là tout . Après l'accou
plement, le mâ le ne s ' inqu iè te plus de ses femel
les, et va dans les bois se r é u n i r à d'autres mâles. 
Dans le principe, i l y a bien encore quelques 
petites luttes entre eux ; mais l'harmonie finit par 
s 'é tabl ir , et ils vivent alors dans les meilleurs rap
ports. Quant à la femelle, elle cherche quelque 
endroit r e t i r é , creuse dans le sol une légère dé
pression, qu'elle tapisse de feuilles et de brin
dilles, et y pond de six à dix, et quelquefois douze 
reufs, qu'elle couve seule. Les jeunes phasianidés 
ressemblent aux autres jeunes gal l inacés; ils sont 
vifset agiles, et croissent rapidement. A deux se
maines, ils peuvent dé jà voleter ; à trois, ils se 
perchent; et dans le t ro i s i ème mois, ils sont 
adultes ; cependant, ils demeurent encore avec 
leurs parents jusque vers l 'automne. 

Les phas ian idés sont exposés à plus de dan
gers que les autres gal l inacés , par cetle seule 
raison qu'ils sont bien moins intelligents. De 
longues pluies, des inondations, d'autres phéno
m è n e s naturels les s tupéf ien t à untelpointqu'ils 
s'abandonnent sans la moindre résistance à la 
fureur des é l é m e n t s . Beaucoup deviennent la 
proie des carnassiers, les jeunes surtout péris
sent souvent de cette m a n i è r e . Enfin , partout 
l 'homme les chasse pour se procurer leur chair 
savoureuse. 

LES EUPLOCOMES — EUPLOCOMUS. 

Die Fasanenhûhner, the Pheasant-Fowls. 

Caractères. — Les euplocomes peuvent être 
r e g a r d é s comme établ i ssant le passage des galli
dés aux phas i an idés . Us ont le corps allongé; le 
cou court ; la tê te pet i te; les ailes courtes; la 
queue de moyenne longueur et formée de seize 
plumes; le bec assez faible ; les tarses moyens, 
a r m é s d 'un ergot chez le m â l e ; les plumes du 
cou et du croupion t rès -peu allongées, les plu
mes de la queue i m b r i q u é e s , les médianes se 
recourbant en bas et en dehors; les plumes delà 
tê te longues et formant une huppe très-élégante; 
les joues nues, recouvertes d'une peau molle, 
comme ve lou tée , qu i devient turgide pendant 
la saison des amours, el forme alors une sorle 
de c rê te et des lobes assez courts. Le plumage 
des euplocomes est remarquable, moins par la 
vivacité des couleurs que par leur harmonieuse 
dis t r ibut ion . Les femelles et lesjeunes diffèrent 
notablement du mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les euploCO* 
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mes habitent le versant sud de l 'Himalaya; ils 
s ' é t e n d e n t d e l à , d 'un c ô t é , jusque dans l'est et le 
sud de la Chine et à Formose, de l 'autre j u s q u ' à 
Sumatra et à B o r n é o . 

Eu égard à la forme des plumes du cou et de 
la huppe, les euplocomes ont é t é subd iv i sé s en 
diardigalles et en euplocomes proprement dits. 

1° Les Diardigalles. — Diardigallus. 

Caractères. — La seule espèce qui appar
t ienne à ce groupe est c a r a c t é r i s é e par les p l u 
mes é b a r b é e s et m é d i o c r e m e n t a l l ongées du 
cou, et par les plumes de la huppe, é b a r b é e s â 
la base et pourvues à la pointe de barbes dispo
sées en fer de lance. 

L'EUPLOCOME PRÉLAT — EUPLOCOMUS 
{DIARDIGALLUS) PRJELATUS. 

Der Pràlat. 

C a r a c t è r e s . — Cette e s p è c e , que l ' o n a voulu 
dans ces derniers temps d é t a c h e r g é n é r i q u e m e n t 
des euplocomes, m é r i t e certes le premier rang 
pa rmi les oiseaux qu i nous occupent . Elle a le 
sommet de la t è t e noi r , les joues rouges, entou
r é e s d 'un é t r o i t l i s é ré ; le cou, le haut du dos 

et de la poi t r ine d 'un gris c e n d r é ; les plumes 
du m i l i e u du dos d 'un jaune v i f , celles d u 
croupion noires, largement b o r d é e s de rouge 
é c a r l a t e ; celles des ailes grises, b o r d é e s , r a y é e s 
et m o i r é e s de gris f o n c é ; celles de la queue d 'un 
vert-noir b r i l l an t , celles de la po i t r ine d ' un n o i r 
f o n c é , à reflets v e r d â t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — J u s q u ' à ces 
d e r n i è r e s a n n é e s , l 'euplocome p r é l a t p a s s a i t p o u r 
u n des p h a s i a n i d é s les plus rares. On n en con
naissait qu 'un seul é c h a n t i l l o n m â l e , appartenant 
au M u s é u m de Paris. Mais a u j o u r d ' h u i plusieurs 
de ces beaux oiseaux se t rouvent vivants au Jar
d in d 'accl imatat ion d u bois de Boulogne et au 
Jardin zoologique de Londres . S c h o m b u r g k , 
q u i , dans les d e r n i è r e s a n n é e s de sa vie , é t a i t a m 
bassadeur d 'Angle ter re à Siam, nous a fa i t con
n a î t r e , le premier , la patrie de cet oiseau ; mais 
nous ignorons encore les l imi tes de son aire de 
dispersion. Schomburgk acheta au m a r c h é de 
Bangkok un euplocome m â l e , u n Kai-pha, 
comme on l 'appelle à Siam, i l l u i f u t d i t que ce 
p h a s i a n i d é n'est pas rare dans la partie o r i e n 
tale du royaume de Laos, sur tout dans la province 
de P h r é ou P h é , et q u ' i l se t rouve aussi dans 

quelques local i tés de la p é n i n s u l e malaisienne. 
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C a p t i Y i t é . — Nous ne savons encore r ien des 
m œ u r s de cet oiseau en l iber té , et Schomburgk 
est le seul qui ait décr i t ses allures en cap t iv i t é . 
I l d i t de ceux qu ' i l a eus, que c 'é ta ient des o i 
seaux for t é légants et agréab les . «I ls ne peuvent 
rivaliser pour la beau té du plumage avec le f a i 
san d o r é ; mais ils ont le m ê m e port, la m ê m e 
grâce dans les mouvements. Les ayant laissés 
sortir de leur cage et courir dans la maison, je 
les vis avec plaisir faire la chasse aux insectes. 
Apercevaient-ils une fourmi ou une a r a ignée qui 
gr impai t à la murai l le , ils faisaient un bond de 
plusieurs pieds de haut pour s'en emparer. Je 
leur donnais tous les jours du riz non d é c o r t i q u é ; 
mais ils lu i p ré fé ra i en t des insectes. Ils é ta ient 
t r è s - f r i ands de f ru i t s , surtout de bananes. Sou
vent ils faisaient entendre un léger c r i . Les 
effrayai t-on, ils poussaient des sons rauques. Us 
volent à peu près comme la perdrix, mais bien 
plus bruyamment. Deux de mes captifs, le mâle 
etune femelle, é ta ien t t rès -appr ivoisés ; une autre 
femelle resta t rès-sauvage, et je ne pouvais la 
laisser sortir de la cage. Je mis la femelle pr ivée 
dans la m ê m e cage que le m â l e ; mais celui-ci la 
r e ç u t à coups debecetjedusl 'enlever.Quand tous 
deux é ta ien t dans la cour, la femelle restait tou
jours à une certaine distance; elle se souvenait 
sans doute des mauvais traitements qu'elle avait 
reçus de son compagnon de capt ivi té . Je suis 
por té à conclure de là, que l 'euplocome pré la t 
ne vit avec sa femelle que pendant la saison des 
amours. 

Les euplocomes pré la t s du Jardin d'acclima
tation sont, si je ne me trompe, un p ré sen t du 
ro i de Siam. 

2° Les Euplocomes proprement dits — 

Gallophasis. 

Caractères. — Chez les euplocomes propre
ment dits, les plumes du c o u — et c'est ce qui les 
distingue des diardigalles, — sont t r è s -peu éba r 
b é e s ; celles de la partie a n t é r i e u r e de la poitr ine 
sont a l longées en forme de fer de lance et poin
tues, et celles de la huppe sont munies de 
barbes à part ir de la base. 

Ln 1857, la Socié té zoologique de Londres re
ç u t une paire d'euplocomes de l 'Himalaya : l 'an
née suivante, le couple s 'était déjà reproduit . 
Depuis, on a in t rodui t en Europe plusieurs de 
ces oiseaux, et au jourd 'hui on en voit dans tous 
les jardins xoologiques. Toutes les espèces de ce 
groupe s'acclimatent et s'apprivoisent avec tant 
de fac i l i t é , que nous pouvons espérer de les voir 

b i en tô t dans nos basses-cours, h moins que nous 
ne p ré fé r ions en peupler nos fo rê t s . 

L'EUPLOCOME KIIUUK — EUPLOCOMUS 
{GALLOPHASIS) MELâNOTUS. 

Der Kirrik, das Fasanenhuhn, the Pheasant-Fowl. 

Caractères. —Le kirrik des Indiens (fig. 120) 
est, m a l g r é ses couleurs peu éc la tan tes , un oiseau 
des plus é légants . Chez le mâ le , toutes les plumes 
du dos sont d'un noir b r i l l an t ; celles du devant 
du cou et de la poitr ine sont b l a n c h â t r e s ; celles 
du ventre et les couvertures de l 'aile, d'un brun 
noir. L ' i i l est b run , le bec jaune-de-corne pâle; 
la port ion nue des joues est d'un rouge v i f ; les 
pattes sont d'un gris de corne. Cet oiseau a 63 
cent, de long et 77 cent, d'envergure ; la lon
gueur de l'aile est de 24 cent., celle de la 
queue de 28. 

La femelle est plus petite, et son plumage est 
d'un brun terre-d'Ombre terne. Chez elle, chaque 
plume, d 'un gris clair le long de la tige, se ter
mine par une bordure de m ê m e couleur, mais 
plus large et d'une teinte plus claire à l a f ace infé
rieure du corps et sur les ailes ; i l en résulte que 
ces parties paraissent ponc tuées , tandis que le 
reste du plumage semble rayé . Les plumes de 
la gorge sont d 'un gris clair uniforme; les rec
trices méd ianes d 'un brun terre-d'Ombre, mar
brées de gris clair , les la téra les d'an gris noir, à 
reflets ve rdâ t r e s . 

L'EUPLOCOME A HUPPE BLANCHE — EUPLOCOMUS 
(GALLOPHASIS) ALBOCIUSTATUS. 

Der KeliUch. 

Caractères. — Chez cette espèce, la tête, le 
cou, le manteau et la queue sont d'un bleu-noir 
br i l lant ; les plumes du croupion d'un blanc sale, 
ondu lées en travers de noi r ; celles de la huppe, 
blanches; celles de la poitr ine, bleuâtres; celles 
du ventre, d'un gris foncé . L'œil est brun ; le bec 
couleur de corne foncée ; les joues sont rouges et 
les pattes couleur de corne b leuâ t re . La femelle 
diffère à peine de celle de l 'espèce précédente. 
Ces deux oiseaux sont de m ê m e taille. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les euplo-
comes habitent le versant sud de l'Himalaya, 
le premier la partie orientale, le second la par
tie occidentale. Tous deux se trouventau Népaul ; 
le k i r r i k est commun dans le Dar j i l ing; dans 
tout l'ouest de celte cha îne de montagnes, l'eu
plocome à huppe blanche n'est rare nulle part. 

IBœi i rs , habi tudes et r é g i m e . — NOUS ne sa
vons presque rien des habitudes de l'euplocome 
k i r r i k ; quant à l 'autre, Mountaineer l'a observé 
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et a d é c r i t ses habitudes avec son exactitude ac- | 
c o u t u m é e . « L 'euplocome à huppe blanche ou 
kélitsch des Indiens, d i t - i l , est t r è s - c o m m u n dans 
la zone i n f é r i e u r e des montagnes. Son aire de 
dispersion commence au pied des p r e m i è r e s col
lines, et s ' é tend j u s q u ' à une al t i tude d 'environ 
h u i t m i l l e pieds au-dessus du niveau de la m e r ; 
l 'on en rencontre m ê m e quelques individus à 
une plus grande hauteur. I l semble f u i r le voisi
nage de l 'homme moins que tous les autres pha
s ian idés ; i l s'approche davantage des habitat ions. 
On a si souvent occasion de le voir p r è s des v i l 
lages, près des chemins, qu 'on est t en t é de le 
prendre pour le plus c o m m u n de tous les ga l l i 
n a c é s sauvages; le monaul ( lophophore) cepen
dant est bien plus nombreux que l u i dans ces 
parages. Dans la r é g i o n i n f é r i e u r e des mon
tagnes, le kél i t sch habite toutes les f o r ê t s , mais 
de p r é f é r e n c e cependant les f o u r r é s et les ra
vins bo isés . Dans l ' i n t é r i e u r , on le trouve aussi 
dans des jungles isolés , et sur tout dans des l ieux 
jadis cu l t ivés , mais maintenant a b a n d o n n é s . 
I l est rare dans les grandes fo rê t s , et semble 
presque avoir besoin, pour vivre , de se t rouver an 
voisinage de l ' homme. 

« L'euplocome à huppe blanche n'est pas un 
oiseau t rès - soc iab le . On en voit souvent trois ou 
quatre ensemble; on peut m ê m e de temps à 
autre en compter j u s q u ' à d ix , mais chaque 
ind iv idu agit à sa guise, sans se soucier des 
autres. Quand le ké l i t s ch est e f f rayé , i l s 'enfuit en 
courant ; ce n'est que lorsqu ' i l est surpris brus
quement ou qu 'un chien est l ancé sur sa piste, 
q u ' i l prend son vol ; aut rement , i l cherche à se 
d é r o b e r au danger en se tapissant dans un buis
son t o u f f u . I l n'est pas cra in t i f , et dans les loca
l i tés où i l n'est pas chas sé à outrance, i l est aussi 
hardi que peut le dé s i r e r le chasseur. L 'e f f raye-
t -on , i l ne vole que j u s q u ' à l 'arbre le plus voisin ; 
si , avant de s'envoler, i l s'est tapi , i l vole à une 
courte distance en rasant le sol, puis se pose de 
nouveau à te r re . Sa voix est un gloussement un 
peu s i f f lant , ou un p é p i e m e n t tout par t icu l ie r . 
U la fa i t entendre à toute heure du j o u r , et sur
tout quand i l s'envole et se perche. Si un chat 
ou quelque autre petit carnassier l ' i n q u i è t e , 
i l pousse des gloussements p r o l o n g é s et t r è s -
for 1 s. 

« Querelleur à un t r è s - h a u t d e g r é , le ké l i t s ch 
est t ou jour s en lutte avec ses semblables. Je 
t i r a i un j o u r un m â l e : i l tomba à terre. Pen
dant q u ' i l se d é b a t t a i t dans les d e r n i è r e s con
vulsions de l 'agonie, u n aulre m â l e sortit du 
f o u r r é , et, en ma p r é s e n c e , l 'a t laqua avec rage. 

A l ' é p o q u e des amours , les m â l e s fon t souvent 
avec leurs ailes un b r u i t par t icu l ie r , semblable 
à celui que p r o d u i t une baguette dont on fouel le 
l 'a i r . I ls semblent vou lo i r ainsi a t t i rer l 'a t ten
t i on des femelles , ou provoquer u n r iva l au 
combat . 

« La femel le pond de neuf à quatorze œ u f s , 
en tou t semblables à ceux de la poule domes t i 
que. Les jeunes é c l o s e n t à la fin de m a i . 

« Le k é l i t s c h se n o u r r i t de racines, de graines, 
de baies, de feui l les et d'insectes. 

C a p t i v i t é . — « Les vieux ind iv idus se f o n t 
d i f f i c i l emen t à la c a p t i v i t é et les jeunes s 'habi
tuent avec peine à la nouvelle n o u r r i t u r e qu 'on 
leur donne. » Nos observations ne concordent 
pas avec cetle assertion de Mountaineer . I l 
ne serait pas impossible qu 'une longue cap
t ivi té f ac i l i t â t l 'é lève des euplocomes. Dans les 
jardins zoologiques, on fai t couver l e s œ u f s par des 
poules. Les jeunes é c l o s e n t le 24 e ou le 25 e j o u r , 
quelquefois seulement le 26 e j o u r . Ce sont de 
petits oiseaux é l é g a n t s , vifs et agiles, qu i ontassez 
les allures des poussins, mais q u i se m o n t r e n t 
plus sauvages et plus c r a in t i f s . A trois semaines, 
ils commencent à voleter, et à pa r t i r de ce m o 
ment , ils passent la nu i t p e r c h é s sur une b r an 
che ou sur quelque autre objet é l evé . A h u i t se
maines, ils ont à peu p r è s leur tai l le d é f i n i t i v e . 

A u commencement d 'octobre, p e u t - ê t r e d é j à 
au m i l i e u de septembre, dans les bonnes a n n é e s , 
ils commencent à muer ; en novembre, ils ont 
leur plumage déf ini t i f . Si l 'on s'occupe beaucoup 
d'eux, ils perdent leur t i m i d i t é i n n é e , et si o n les 
laisse cour i r dans la basse-cour avec les autres 
volailles, ils ne tardent pas à en prendre les a l 
lures, l ' en ai vu plusieurs en pleine l i b e r t é , en 
Belgique, chez m o n a m i C o r n é l y , et je suis par
fai tement convaincu que l 'on peut é l eve r ces 
superbes oiseaux dans les basses-cours, tou t 
aussi bien que les poules. Je crois cependant 
qu 'on ferai t m ieux de les l â c h e r dans la f o r ê t . 
I ls ont toutes les bonnes q u a l i t é s des faisans, 
mais ils leur sont de beaucoup s u p é r i e u r s en 
ag i l i t é , en prudence, en f é c o n d i t é ; ils me pa
raissent aussi moins sensibles aux variations 
ifé t e m p é r a t u r e . La couleur de leur p lumage 
s'harmonise parfai tement avec les teintes q u i do 
minent dans nos fo rê t s , et r a t t achement que la 
femelle t é m o i g n e à ses petits rend i n u t i l e , au 
moins dans la p lupa r t des cas, l ' é l evage a r t i f i 
c ie l . Ces oiseaux m é r i t e n t certes qu 'on tente 
cette e x p é r i e n c e , et celle-ci est d'autant plus 
facile que. dans ces derniers temps, le p r i x de 
ces oiseaux est devenu t r è s - acces s ib l e . 
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L E S N Y C T H E M E R E S — N Y C T H E M E R U S . 

Die Silberfasaneyi, the Silver-Pheasants. 

Caractères. —Les nycthémères, dont quel
ques auteurs font des euplocomes, se d is t in
guent de ceux-ci par leur huppe longue, à bar
bes d é c o m p o s é e s , retombant en a r r i è r e ; par leur 
queue longue, conique, t r è s - é t a g é e , c o m p o s é e 
de deux plans qui s'inclinent en forme d'angle 
ouvert. Leurs ailes ne s ' é t enden t pas au delà de 
l 'origine de la queue. 

LE NYCTHÉMÈRE ARGENTÉ — NYCTHEMEHUS 
JUGENT J TUS. 

Der Silberfasan, Ihe Silver-Pheasant. 

Caractères. — A mon avis, aucun phasia-
nidé ne surpasse en beau té le faisan argenté de la 
plupart des auteurs, le nycthémère argenté des 
m é t h o d e s actuelles (fig. 121). Ses couleurs, 
en apparencedi sparates, rendent son plumage 

splendide. 11 a la huppe d'un noir brillant; la 
| nuque et la partie supé r i eu re du cou blanches; le 

dos blanc, parcouru de lignes noires, étroites, 
d isposées en zigzag; le ventre et la poitrine 
d'un noir à reflets bleus; les rémiges blanches, 
bordées d 'un liséré noir , é t roi t , et marquées de 
larges raies noires transversales et parallèles; 
les rectrices é g a l e m e n t blanches et parcourues 
de raies noires, d'autant plus marquées qu'elles 
sont plus externes; les joues nues, et d'un rouge 
é c a r l a t e ; l 'œil d 'un b run clair; le bec blanc-
b l e u â t r e ; les pattes rouge-laque ou rouge-corail. 

Cet oiseau a 88 cent, de long. 
La femelle est plus petite; elle est d'un brun-

roux finement t ache té de gris; les joues et le 
menton sont b l a n c h â t r e s , le ventre et le bas de 
la poitr ine b l a n c h à l r e s , tachetés de brun roux, 
et rayés transversalement de noir; les rémiges 
primaires sont no i r â t r e s , les secondaires ont la 
m ê m e couleur que les plumes du dos; les rec
trices externes sont m a r q u é e s de lignes ondu
lées noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — NOUS ne sa-
vons à quelle é p o q u e les premiers nycthémères 
ont été introduits en Europe; on peut toutefois 
admettre que ce n'est pas antér ieurement au sei
z i è m e s iècle , car les auteurs de cette époque, 
Gessner notamment, ne mentionnent pas cet OJ 
seau. Nous savions qu ' i l étai t originaire de » 
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dans le sud de la Chine, et qu'elle y habite ies 
montagnes bo i sée s de l ' i n t é r i e u r . On en a t u é 
quelques-uns p r è s d 'Amoy Exis te - t - i l plus au 
n o r d , nous ne le savons posi t ivement pas. Par 
contre, l ' e spèce se voi t souvent en c a p t i v i t é dans 
toute la Chine et au Japon. En Europe, i l pros
p è r e à mervei l le , moyennant quelques soins, 
en l i b e r t é comme dans une basse-cour ou dans 
une grande vo l i è re . On ne l'a pas encore accl i 
m a t é dans nos f o r ê t s , et cela pour de bonnes 
raisons. Grâce à son dos blanc, le m â l e est plus 
visible, par c o n s é q u e n t plus e x p o s é aux attaques 
des braconniers et des carnassiers, qu 'aucun 
autre oiseau de la m ê m e t a i l l e ; mais i l est u n 
autre obstacle, et qu i provient des fureurs de 
l 'oiseau. De tous les fa isans, i l est le plus 
quere l leur ; deux m â l e s , qu i habi tent le m ê m e 
d i s t r i c t , sont cont inue l lement en lu t te . E n 
outre, le n y e t h é m è r e a r g e n t é cherche à fa i re re
c o n n a î t r e sa s u p r é m a t i e par tous les autres an i 
m a u x ; i l combat avec les coqs domestiques ; i l 
chasser les autres ga l l i nacé s sauvages, le coq -
faisan n o t a m m e n t ; et comme celui-ci o f f re de 
plus grands avantages, on p r é f è r e se consacrer 
à son é lève . 

Chine, mais nous croyions à tor t qu ' i l provenait j M œ u r s , r é g i m e et h a b i t u d e s . — Le n y e t h é -
d u nord de cet e m p i r e : les observations de m è r e a r g e n t é est moins agile que* tous les au t r " 
Swinhoe ont d é m o n t r é que l ' e spèce est sauvage p h a s i a n i d é s . On serait t e n t é de le qua l i f i e r d ' o f 
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seau paresseux. U ne se décide à prendre son vol 
qu'en cas de nécess i té absolue, e t , quand i l le 
fa i t , c'est pour aller s'abattre à une faible dis
tance. Ses ailes paraissent t rop faibles pour sup
porter le poids de son corps; par contre, i l court 
t r è s -b i en . U n'a pas, i l est vrai , toute la vivacité 
et la pé tu lance du faisan d o r é ; i l est moins agile 
peu t -ê t re que le faisan commun, mais i l les sur
passe tous deux par la persistance de ses allures. 

Sa voix varie suivant les saisons. Au p r in 
temps, pendant les amours , i l fa i t entendre 
le plus souvent un sifflement t r è s - p r o ' o n g é , 
et un gloussement sourd : radara doukdoukdouk. 
Plus encore que tous ses congénè re s , le n y c t h é -
m è r e a rgen té para î t s ' i nqu ié te r fo r t peu de con
q u é r i r les faveurs de sa compagne. A u moment 
des amours i l est t r è s - exc i t é , t r è s -que re l l eu r , 
et va m ê m e j u s q u ' à attaquer l ' homme, à lu i 
donner des coups de bec et des coups d'ergots, 
tandis q u ' i l se montre assez nég l igen t à l 'égard 
des femelles. U redresse sa huppe pour t émoi 
gner de son amour, mais rarement i l agite la 
t ê t e , ouvre les ailes et étale la queue. 

La femelle pond de dix à dix-hui t œufs , d 'un 
jaune-roux uniforme, ou tache tés de petits points 
b r u n â t r e s , sur un fond b l a n c - j a u n â t r e . Elle les 
couve avec beaucoup d'ardeur. A u bout de 
vingt-c inq jours, les jeunes éc losen t ; ils sont 
vifs, agiles et recouverts d 'un duvet fo r t ag réa 
ble à la vue. Ils croissent rapidement, et ne tar
dent pas à pouvoir voler ou du moins à voleter; 
à deux ans, ils ont atteint leur taille déf in i t ive , 
et sont revêtus du m ê m e plumage que leurs pa
rents. Dans les premiers temps, ils p r é f è r e n t , 
ciimrne tous les gal l inacés , des insectes; plus 
tard, ils mangent surtout des feuilles et les par
ties vertes des plantes; plus lard enf in , des sub
stances plus dures, des graines. Ils sont friands 
de choux, de salade et de f ru i t s . 

Leur chair est aussi dé l ica te que celle des 
autres phas i an idés ; mais elle ne l'est qu'autant 
qu'on donne à ces oiseaux un assez grand espace 
pour pouvoir y courir . 

LES FAISANS — PHÀSIANUS. 

Die Edelfasanen, the Pheasants. 

Caractères. — Les caractères des faisans pro
prement dits sont les suivants: queue i m b r i 
quée , longue, à plumes m é d i a n e s ayant six ou 
huit fois la longueur des externes, à couvertures 
supér ieures a l l o n g é e s , arrondies ou é b a r b é e s ; 
plumes de la région auriculaire a l l o n g é e s , for
mant comme une petite corne de chaque côlé 

de la t ê t e . Pour les autres carac tè res , les faisans 
proprement dits se rapprochent des euplocomes, 
et surtout des n y c t h é m è r e s . Le mâle a des cou
leurs vives, souvent splendides et brillantes. Le 
plumage de la femelle est plus sombre; le fond 
en est terreux, et i l est t ache t é , mo i r é et rayé de 
f o n c é . 

LE FAISAN COMMUN — PHAS1ANUS COMMTJNlS. 

Der Edelfasan, the Pheasant. 

Caractères. — Le plumage du faisan com
mun est si b i g a r r é que je désespère de le dé
crire exactement. I l a les plumes de la tête et 
du haut du cou vertes, avec un reflet métal
lique d'un bleu superbe; celles du bas du cou, 
de la p o i t r i n e , du ventre et des flancs d un-
brun châ t a in à reflets pourpres et bor
dées de noir b r i l l a n t ; celles du manteau mar
quées sur leurs barbes externes de taches blan
ches, demi-circulaires; les longues plumes du 
croupion é b a r b é e s , et d 'un rouge cuivré foncé, 
à reflets pourpres; les r émiges rayées de brun 
et de jaune-roux ; les rectrices d'un gris olive, 
rayées de noir et bo rdées de brun châtain ; 
l 'œil jaune-roux, e n t o u r é d'un cercle nu rouge; 
le bec d 'un j a u n e - b r u n â t r e clair ; les tarses 
r ougeâ t r e ou d'un gris de plomb. Le faisan 
commun a de 82 à 88 cent, de longueur totale, 
et de 80 à 85 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 26 cent., celle de la queue de 44. 

La femelle est plus petite et d'un gris de terre, 
t ache té et rayé de noir et de roux foncé; c'est 
surtout sur le dos que la teinte foncée prédo
mine. 

Outre les variétés accidentelles, i l en est deux 
qui paraissent persistantes : le faisan rayé et le 
faisan isabelle. Dans la p r emiè re , le mâle est 
plus foncé , à taches noires moins prononcées; 
la leinte verte du cou est rehaussée par une 
bande blanche é t ro i t e . Dans la seconde, la teinte 
dominante est un gris-jaune clair, chaque plume 
é tan t bordée d'un liséré foncé ; le ventre est 
foncé , parfois d'un noir uniforme. Les femelles 
ont la m ê m e teinte fondamentale que le mâle. 

LE FAISAN A COLLIER. — PHJSIANUS TOIIQVATVS. 

Der Ringfasan. 

Caractères.—Le faisan à collier a un plumage 
plus beau, plus b iga r ré que .elui de ses con
génères . I l a la t ê t e et le haut du cou verts ; l'œd 
s u r m o n t é d'une bande sourc i l iè re blanche; e 
cou orné d'un collier de m ê m e couleur; les 
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plumes de la nuque largement b o r d é e s de j aune , 
avec la t ige f o n c é e , presque noire ; celles du m a n 
teau noires à la base, puis jaunes, noires, et 
enfin t e r m i n é e s par une large bande rouge-
br ique, les plumes é b a r b é e s du c roup ion , les 
plumes é t r o i t e s et a l l o n g é e s des couvertures su
p é r i e u r e s des ailes d 'un gr is-de-plomb v e r d â t r e , 
t a c h e t é e s et m a r b r é e s de r o u g e â t r e ; celles du 
ventre d 'un b r u n pourpre, avec une tache noi re , i 
en fo rme de coin, à l ' e x t r é m i t é de la t ige ; celles 
des flancs d'un jaune c u i r , s e m é e s le long de la 
t ige de taches f o n c é e s , grandes et rondes ; les 
r é m i g e s primaires d 'un gris b r u n â t r e , r a y é e s de 
gris j aune ; les r é m i g e s secondaires d 'un gris 
r o u g e â t r e ; les plumes de la queue d 'un jaune 
v e r d â t r e , rayées de noir ; l 'œi l j a u n â t r e ; les joues 
rouges ; le bec couleur-de-corne claire ; les 
pattes d 'un jaune b r u n â t r e . Cette e s p è c e a la 
tai l le du faisan commun. 

La femelle ressemble à la poule faisane, mais 
la teinte fondamentale de son plumage est plus 
r o u g e â t r e . 

LE FAISAN VERSICOLOR—PIIAS1 ANUS VERSICOLOR. 

Der Bunlfasan. 

Caractères. — Le faisan versicolor ou bigarré 
a la tê te et le haut du cou verts, le bas du cou 
d 'un bleu m é t a l l i q u e ; la nuque et le dessous du 
corps d'un vert f o n c é , tournant au vert no i r sur 
les flancs et au m i l i e u du vent re ; les plumes du 
manteau d 'un vert no i r au m i l i e u , m a r q u é e s 
d'une bande é t r o i t e jaune-roux en f o r m e de fer 
à cheval, et r ayées de r o u x ; les couvertures su
p é r i e u r e s des ailes et de la queue d 'un vert 
b l e u â t r e ; les r é m i g e s brunes, avec une bordure 
plus c la i re ; les rectrices r ayées de b r u n r o u g e â 
tre et de n o i r ; l 'œil brun-clair , le bec gris-blanc, 
les pattes gr i s -brun clair. Ce faisan a 74 cent. 
de l o n g , et 80 cent, d'envergure; la longueur 
de l 'aile est de 22 cent., celle de la queue de 4 1 . 

La femelle d i f fè re des autres poules faisanes en 
ce que ses plumes sont d 'un vert f o n c é au m i 
l ieu , et largement b o r d é e s de gris-brun clair ou 
de jaune clair. 

LE FAISAN DE SOEMMERING — PHASIANUS 
SOE3IMERINGII. 

Der Kup/erfasan, the Copper-Pheasant. 

Caractères. — Le faisan de Sœmmering ou 
c u i v r é , a le corps plus é l a n c é , la queue plus 
longue que les e s p è c e s p r é c é d e n t e s ; aussi en a-t-on 
voulu faire u n genre sous le n o m de graphe-

phasianus. Son p lumage est d 'un beau rouge 
c u i v r é , assez u n i f o r m e , presque chaque p lume 
ayant un l i sé ré c l a i r . Le m i l i e u des plumes des 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes et de la po i 
t r ine est b r u n - n o i r Les plumes d u c roup ion 
sont arrondies, b o r d é e s de j aune d o r é , et les r é 
miges sont b run-de- te r re , à raies claires. L œ i l 
est j aune , le bec couleur-de-corne c la i re , les 
tarses sont gr is-de-plomb f o n c é . 

L a femelle est rouge-cu ivre m a r q u é de l i 
gnes o n d u l é e s et de raies no i res ; les p lumes d u 
dos sont d 'un gris c e n d r é , b o r d é e s de j a u n e -
roux et de r o u g e â t r e ; celles des flancs sont d 'un 
rouge p â l e , r a y é e s de n o i r ; les r é m i g e s ont les 
m ê m e s teintes que chez le m â l e ; les plumes de 
la queue sont r o u g e â t r e s , r ayées transversalement 
de no i r et m a r b r é e s de b r u n f o n c é ; celles de la 
gorge et du m i l i e u du ventre sont d 'un gr i s 
c la i r , celles d u bas-ventre d 'un gris f o n c é . 

LE FAISAN VÉNÉRÉ — PHASIANUS VENERA TU S, 

Der Kônigsfasan, the Kmg's-Pheasant. 

Caractères.—Le faisan vénéré (fig. 122), qu'on 
a aussi n o m m é faisan roya l , faisan de Rêves 
(Phas. Revesii), est c a r a c t é r i s é par une queue t r è s -
longue; aussi Wagle r en a-t-i l vou lu fa i re un genre 
à part sous le n o m de syrmaticus. Son p lumage 
est excessivement b i g a r r é . I l a le sommet de la 
t ê t e , la r é g i o n aur icu la i re , un large col l ier d ' u n 
blanc p u r ; les cô té s de la t ê t e et une bande 
pectorale no i r s ; les plumes d u manteau, d u 
c roupion et d u haut de la po i t r ine d 'un j aune 
d o r é , b o r d é e s de n o i r ; celles du bas de la p o i 
t r ine et des flancs b l a n c h â t r e s , m a r q u é e s d'une 
tache noi re , en f o r m e de c œ u r et b o r d é e s de 
marron ; celles d u ventre d 'un b r u n n o i r â t r e ; les 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes d 'un no i r 
b r u n , à raies claires et b o r d é e s chacune de b r u n 
r o u x ; les r é m i g e s d 'un j aune d o i é et d ' un b run 
n o i r ; les rectrices g r i s - d a r g e n t , m a r q u é e s de 
taches rouges, b o r d é e s de no i r , d i s p o s é e s en s é 
ries et e n t o u r é e s d 'un large l i sé ré jaune d o r é ; 
l 'œi l r o u g e â t r e ; le bec et les tarses d 'un jaune 
de corne. Le faisan v é n é r é a envi ron la tai l le du 
n y c l h é m è r e a r g e n t é ; mais les plumes m é d i a n e s 
de la queue ont une longueur d 'environ 2 m è t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des f a i s a n s . — 
Le faisan c o m m u n est o r ig ina i re des cô l e s de la 
mer Caspienne et de l'ouest de l ' A s i e ; mais, de
puis l ' a n t i q u i t é la plus r e c u l é e , i l est é t a b l i en 
Europe . Ce f u t sur les bords du Phase, dans le 
pays de Colchos, que les Grecs, q u i e n t r e p r i 
rent le voyage des Argonautes, t r o u v è r e n t ce 
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superbe oiseau et l ' e m m e n è r e n t dans leur patrie. 
De là, i l s'est r é p a n d u dans tout le m i d i de l 'Eu
rope, ou , pour mieux d i r e , i l y fu t r é p a n d u par 
les Romains, qu i savaient appréc ie r sa chair dé
licate, et qui l ' introduisirent encore dans le mid i 
de la France et en Allemagne. En Autr iche et 
en B o h ê m e , i l est tout à fa i t à l 'é tat sauvage; 
dans le nord de l 'Allemagne, i l vi t sous la pro
tection de l 'homme, dans les faisanderies. 11 est 
t r è s - c o m m u n en Hongrie et dans le sud de la 
Russie; rare en Italie, plus rare en Espagne; et 
i l tend à d i spara î t re de la Grèce . 

Le faisan à collier le remplace dans l 'Asie orien 
la ie ; l'aire de dispersion de celui-ci s 'é tend de la 
Transba ïka l i e jusqu'aux rives de l 'Amour et au 
sud de la Chine. I l est commun dans les plaines 
aux environs de S h a n g - h a ï , et sur les collines 
boisées de la Chine. D 'après Radde, i l est rare 
dans les montagnes de Bure ja , et i l n'y serait 
qu 'un oiseau de passage, arrivant en automne. 
U est plus commun dans la Tzoungarie centrale. 

Le faisan versicolor habite le Japon, où i l para î t 
ê t re t r è s - c o m m u n dans certaines loacl i tés . Nous 
ne savons encore rien de bien préc i s touchant 
cet oiseau. U en est de m ê m e du faisan de S œ m -
mering, originaire du m ê m e pays. 

Enf in le faisan vénéré semble conf iné dans le 
nord de la Chine; mais nous ne connaissons pas 
les l imites exactes de son aire de dispersion. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e des faisans. — 
Par leurs allures, leurs m œ u r s , leurs habitudes, 
leur r é g i m e , leur mode de reproduction, tout 
leur genre de vie, en un mot , ces diverses es
pèces de faisans se ressemblent à un tel point 
que nous pouvons faire leur histoire d'une ma
n iè re généra le , et rapporter à chacune ce que 
nous savons des m œ u r s du faisan commun. Ajou
tons à cela que les espèces exotiques ne sont 
connues que depuis peu de temps ; que nous 
n'avons pu les observer qu'en capt ivi té , et que 
nous ne savons rien de leurs m œ u r s en l iber té . 

Les faisans évi tent les grandes forê ts ; ils p r é 
f è r e n t les buissons, les taillis en tou ré s de prai
ries et de champs cul t ivés , et s i tués au voisinage 
de l'eau. Plus le sol est couvert de broussailles, 
plus la locali té leur convient ; ils sont plus crain
tifs que les autres ga l l inacés , et ne cherchent 
q u ' à se cacher. Dans la Livadic el la R o u m é l i e , 
nous apprend von der Mùhle , le sol autrefois 
fer t i le , mais au jourd 'hui devenu m a r é c a g e u x , 
est couvert de buissons épais , surtout de fougè 
res, au mil ieu desquels se glissent des ronces et 
d'autres plantes grimpantes, en laçan t le tout el 
formant un f o u r r é i m p é n é t r a b l e pour le chien 

aussi bien que pour l 'homme. De leUes localités 
sont pour les faisans des sé jours de prédilection, 
ils s'y peuvent mouvoir à leur aise, à l'abri de 
tous les regards. Quoiqu'ils puissent vivre loin 
des champs cul t ivés , cependant c'est au mieux 
s'il s'en trouve dans le voisinage. On ne les voit 
jamais, n i dans les champs secs et arides, ni dans 
les forê ts de coni fè res . 

Us courent toute la j o u r n é e sur le sol, se 
glissent d 'un buisson à un autre, tournent 
autour des haies ép ineuses , gagnent la lisière de 
la forê t , entreprennent une excursion dans les 
champs voisins, pour y manger, suivant la sai
son, les graines confiées au sol ou les récoltes 
sur pied. Le soir venu, ils cherchent un arbre 
pour y passer la nui t . Dans les déserts buisson
neux, comme ceux de la Grèce , ils gagnent pour 
dormir un genê t , ou quelque arbuste épineux, 
sur lequel ils se sentent c o m p l è t e m e n t en sûreté. 
Un ê t re quelconque qui leur para î t suspect les 
d é t e r m i n e toujours à se cacher. 

Autrefois , on croyait rendre une forêt très-agréa
ble pour les faisans en l 'enfumant. « C'est là une 
des choses les plus importantes de la faisanderie, 
dit le vieux D œ b e l ; en enfumant, on rassemble 
les faisans, et on fai t revenir ceux qui s'étaient 
envolés . Le faisan aime la f u m é e , comme le re
nard ; on peut donc en conclure que cet oiseau 
a un t r è s - b o n odorat. Comme cette opération a 
son p rocédé particulier, et que d'un autre côté il 
estassez dispendieux de charmer ainsi les faisans 
par la f u m é e , je vais indiquer plusieurs genres de 
fumigations. » Cet auteur décr i t en effet diverses 
compositions propres à enfumer, et nous trou
vons dans son ouvrage une liste des substances 
les plus var iées et qu'on faisait brûler pour atti
rer les faisans. L'une est un composé de paille 
d'orge et d'avoine, de rés idus de chanvre, de 
camphre, d'anis, de polytr ic , de bois de saule, 
de malt séché et d ' e x c r é m e n t s de chevaux; une 
aulre comprend de l'encens, du fenouil, du cu
m i n , des m a t é r i a u x de fourmi l iè res , de la résine 
de p in , de la paille d'avoine; une troisième se 
faisait avec de l'encens, de la myrrhe, du roma
r i n sauvage, de la cire vierge, de tollita blanche 
el de rés idus de chanvre. Ce n'est que dans ces 
derniers temps que l 'on a renoncé à l'usage 
des fumigat ions. Dietr ich de Winkell (1) les 
mentionne encore comme indispensables : il dit 
cependant n'avoir jamais eu occasion de les-
praliquer l u i - m ê m e , mais que tous les meil
leurs faisandiers l u i ont assuré unanimement 

(1) Dietrich aus dem Winkell, Handbuch fur hig^ 
2 e édition, 18*20. 
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qu 'on ne pouvait s'en passer. E t cela ne suffisai t 
pas encore ; les jeunes faisans, à peine â g é s de 
trois jours , é t a i e n t mis sur un tamis et e x p o s é s 
à l 'action de cette f u m i g a t i o n . Combien ont d û 
succomber à cette pra t ique i n s e n s é e ! Ce que 
je sais, c'est que les faisans que nous é l evons 
dans les j a rd ins zoologiques p r o s p è r e n t pa r fa i 
tement, sans jamais ê t r e e n f u m é s . Je ne puis 
abandonner cette i d é e , que ces fumigat ions se 
rattachent à l 'antique croyance des Romains , 
q u i voyaient dans le faisan une e s p è c e de d i v i 
n i t é . 

Les faisans ne sont pas t r è s -b ien d o u é s . Le 
m â l e , i l est v ra i , marche f ier et majestueux, 
cherchant à faire admirer sa b e a u t é ; mais, 
sous ce rapport , i l n'est pas comparable au coq 
domestique. Quant aux allures de ces oiseaux, 
je ne ferai que r é p é t e r ce que j ' a i d é j à di t plus 
haut : ils marchent t r è s -b i en et volent ma l . 

Leurs sens paraissent ê t r e d é v e l o p p é s assez 
é g a l e m e n t , mais leur intell igence est au moins 
m é d i o c r e . Tous les faisans sont incapables de 
prendre au moment vou lu le me i l l eu r p a r t i . 
Parmi leurs q u a l i t é s principales, i l faut met t re au 
premier rang l 'amour de la l i b e r t é , ce qu i exp l i 
que bien des p a r t i c u l a r i t é s qu ' i l s p r é s e n t e n t . Le 
faisan, lorsqu ' i l a t r o u v é une loca l i t é q u i l u i 
convient, s'y fixe, mais i l aime à fa i re des excur
sions continuelles dans les environs. Conscient 
de sa faiblesse, de l ' imposs ib i l i t é où i l est de se 
d é f e n d r e contre des animaux plus puissants, i l se 
cache autant que possible, et cherche m ê m e à 
évi ter les regards de la personne q u i en prend 
soin. Ce n'est pas par ingrat i tude, comme le d i t 
W i n k e l l , c ' e s t p a r t i m i d i t é et par s t u p i d i t é . Le f a i 
san ne s'apprivoise jamais c o m p l è t e m e n t , car i l 
ne sait pas dist inguer son m a î t r e d'une autre 
personne, et chacun est à ses yeux un ennemi 
q u ' i l doi t f u i r . I l est s é d e n t a i r e , parce q u ' i l ne sait 
pas trouver dans une certaine é t e n d u e de pays 
les emplacements qui l u i conviennent; i l cra int 
continuel lement , parce q u ' i l n'est pas assez i n 
tel l igent pour se d é r o b e r quand le danger le 
menace « On trouvera d i f f i c i l emen t u n an imal 
sauvage, d i t W i n k e l l et avec ra i son , qu'on 
puisse aussi faci lement mettre aux abois et ren
dre ainsi incapable de prendre une r é s o l u t i o n . 
U n homme, un chien viennent-i ls à surprendre 
un faisan, celui-ci semble ne plus se souvenir 
que la nature l u i a d o n n é des ailes pour se 
sauver; i l reste immobi l e , se rase, cache sa t ê t e , 
on bien cour t é p e r d u de cô té et d'autre. Rien 
n'est plus dangereux pour l u i que la p r é s e n c e 
d 'un cours d'eau dans son voisinage. Se t rouve-

t - i l sur la r ive , i l reste i m m o b i l e , l 'œi l fixé sur 
l 'eau, se laisse m o u i l l e r au poin t de ne plus pou
vo i r voler . I l p é r i t v ic t ime de sa s t u p i d i t é . » 
W i n k e l l s u r p r i t un faisan dans une s i tuat ion 
semblable ; l 'oiseau ne chercha nu l l emen t à se 
sauver: au contra i re , i l s ' a v a n ç a plus encore dans 
l 'eau. Quand ses pieds ne puren t plus toucher le 
f o n d , i l se laissa al ler à la d é r i v e , les ailes éca r 
tées et a t tendi t t r anqu i l l emen t sa f i n ; mais à 
l 'aide d 'un crochet on l ' a t t i ra au b o r d de l 'eau et 
on le sauva. Le faisan est encore plus i n s e n s é , 
quand un carnassier, u n chien par exemple , le 
poursui t . C'est à l u i que pour ra i t s 'appliquer 
aussi la fable mise sur le compte de l ' au t ruche : 
i l se c ro i t en s û r e t é quand i l a c a c h é sa t ê t e . 
« Sa t i m i d i t é , d i t Naumann , est sans bornes .Une 
souris le r e m p l i t de t e r reur ; une l imace q u i 
rampe effraye la poule faisane au p o i n t de la 
faire se lever de dessus ses œ u f s , tandis qu 'el le 
reste r ê v e u s e , i m m o b i l e et comme mor te , quand 
c'est un danger r ée l q u i la menace. » Cette stu
p id i t é est un des plus grands obstacles à la m u l 
t ip l ica t ion des faisans. 

Le faisan ne t é m o i g n e pour ses semblables au
cun bon sentiment : i l n'est n u l l e m e n t sociable. 
Deux coqs se rencontrent- i ls , i ls fondent l ' u n sur 
l 'autre avec acharnement , se battent avec f u r e u r , 
leurs plumes volent dans l ' a i r , leur sang c o u l e ; 
souvent l ' u n d'eux reste m o r t sur la place. A u s 
si, ne peut-on laisser deux coqs-faisans dans le 
m ê m e enclos; i l f au t les isoler, ou en met t re 
trois ensemble; dans ce dernier cas, le t r o i s i è m e 
e m p ê c h e les duels d 'avoir l i eu . Le m â l e ne s ' in
q u i è t e de la femel le que pendant la saison des 
amours ; quant aux jeunes, i l ne s'en occupe 
nul lement . Jamais i l ne songe à sa femel le ; i l la 
regarde comme un ê t r e exclusivement d e s t i n é à 
la satisfaction de ses instincts sexuels. 

L ' a m o u r , q u i s 'évei l le vers la f i n de mars, 
change les allures d u fa isan . U est s i lencieux le 
reste de l ' a n n é e , ou f a i t tout au plus entendre 
cette sorte de gloussement : koukkouckouk, kouc-
koukouk, l o r squ ' i l part de dessus u n arbre . 
Maintenant , au contra i re , i l chante, mais de la 
f a ç o n la moins harmonieuse. Son c r i rappel le 
bien le kickerickih du coq, mais i l est plus cou r t , 
plus rauque, f o r t peu a g r é a b l e à entendre. Les 
poules-faisanes cependant en jugen t aut rement , 
car elles accourent à ce c r i . A leur vue, i l s e re
dresse f i è r e m e n t , r e lève la queue, bat un peu 
des ailes ; en u n mot , i l cherche à leur p la i re . 
Une poule-faisane est-elle p r è s de l u i , i l ouvre 
les ailes, rentre le cou , se tapit contre le sol et 
essaie quelques sauts; on d i ra i t q u ' i l veut dan -
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ser, mais i l ne peut y parvenir. Puis, tout à coup, 
i l se précipi te comme un furieux sur la femelle, 
et si celle-ci ne cède pas i m m é d i a t e m e n t à ses 
dés i r s , i l la frappe du bec et des pattes. Après 
l'accouplement, i l crie encore une fois, puis s 'é
loigne de sa femelle. Ces scènes ont lieu le ma
t i n ; quelquefois, cependant, le faisan crie encore 
le soir ; c'est ce qui arrive surtout quand i l n'a 
auprès de l u i qu'un petit nombre de femelles, 
comme dans les jardins zoologiques, où l 'on en
ferme un coq avec trois ou quatre poules, et 
non avec hui t ou dix, comme dans les faisan
deries. 

La poule-faisane après avoir é té f écondée , va 
chercher, pour y construire son n id , quelque 
l ieu bien tranquil le, dans un buisson tou f fu , 
dans des herbes hautes et se r rées , dans les 
moissons, les genêts ; elle y creuse une légère 
dépres s ion , dans laquelle elle rassemble quel
ques brindilles ; cela fai t , elle commence ses 
pontes, et elle pond de hui t à douze œuf s . Les 
l u i enlève-t-on, elle en pond d'autres, mais rare
ment plus de seize ou d ix -hu i t . Ces œuf s sont 
plus petits, plus arrondis que ceux de la poule 
domestique; leur teinte généra le est d 'un vert-
j a u n â t r e uniforme. Dès que le dernier œuf est 
pondu, la femelle se met à couver, et cela avec 
une ardeur surprenante. Elle laisse l 'ennemi le 
plus dangereux l'approcher de t rès-près avant de 
se déc ider à se lever; et quand elle s'enfuit, c'est 
en courant, non en volant. Avant d'abandonner 
sa couvée , elle la recouvre de quelques feuilles 
ou de chaumes. 

Lesjeunes éclosent au bout de v ingt -c inq ou 
vingt-six jours d ' incubat ion» La m è r e les garde sous 
elle j u s q u ' à ce qu'ils soient c o m p l è t e m e n t secs, 
puis elle les conduit à la pâ tu r e . Quand le temps 
est favorable, au bout de douze jou i s, les petits 
sont capables de voleter; et, une fois qu'ils onl at
teint la grosseur d'une caille, ils vont ie soir se 
percher sur les arbres avec leur m è r e . Celle ci 
cherche à les p ro tége r contre tout danger ; pour 
eux, elle s'expose au p é r i l ; mais i l est rare 
qu'elle parvienne à les élever tous, car de tous [ 
les poussins gal l inacés , les faisans sont les plus 
dé l i ca t s , les moins robustes. Us restent avec leur | 
m è r e j u s q u ' à la f in de l 'automne. A ce mo- j 
ment, les jeunes mâles la quittent, puis, vers le 
printemps, lesjeunes femelles devenues propres 
à se reproduire. 

Dans le centre et le nord de l 'Allemagne, on 
n'abandonne g é n é r a l e m e n t pas les faisans à 
e u x - m ê m e s ; on les aide, et trop souvent on les 
contrarie dans leur reproduction. A u commen

cement du printemps, les faisandiers prennent 
quelques faisans sauvages, les enferment dans 
des enclos spéc iaux , pour les faire se reproduire ; 
en m ê m e temps, à l'aide de chiens dressés dans 
ce but, on cherche les œuf s pondus en liberté, 
et on les donne à couver à des dindes, auxquelles 
l 'on confie aussi les jeunes faisans. Les dindes 
sont des m è r e s adoptives tendres et fidèles, mais 
maladroites; elles écrasent un bon nombre de 
leurs petits d'adoption. D'un autre côté , on 
donne à ceux-ci une nourri ture assez peu con
venable, aussi ne f a u t - i l pas s 'é tonner des pertes 
que l 'on a à subir. A la vér i té , cela ne se passe 
pas ainsi dans toutes les faisanderies, mais le 
nombre de celles où les résul ta ts laissent à dési
rer est encore trop grand, et la race des faisan
diers, qui s'obstinent à enfermer les jeunes fai
sans et à leur donner des aliments qui ne leur 
conviennent pas, n'est malheureusement pas en
core perdue 

Pour le connaisseur expé r imen té , l'élève des 
faisans n'est pas chose di f f ic i le . I l suffit de quel
que attention, et i l faut surtout choisir soigneu
sement la nourr i ture des jeunes, suivant leur 
âge , sans recourir à ces mélanges fantastiques 
vantés par certains é leveurs . 

Peu d'oiseaux sont exposés à autant de dangers 
que le faisan. Plus que tous les autres gallinacés, 
ù est sensible aux influences c l imatér iques ; plus 
qu'eux, i l devient la proie des carnassiers de 
toute e s p è c e . Son plus terrible ennemi est le re
nard. Ce rusé coquin r econna î t bientôt à quelle 
btupide c r éa tu re i l a affaire; i l le chasse en 
règle , comme l 'homme, mais, mieux que lui, 
i l sait profiter de toute circonstance pour captu
rer ce gibier savoureux. Les martes et les chats 
dé t ru i s en t les jeunes faisans; les hérissons, les 
rats mangent les œ u f s . Parmi les rapaces, aucun, 
il est vrai , ne fait aux faisans autant de mal que 
le renard; mais l 'autour, l 'épervier, le milan en 
mangent plus d ' u n ; le busard, le corbeau, les 
corneilles, les pies et les geais détruisent nombre 
de jeunes et tuent m ê m e des adultes. C'est 
ze qu i explique comment l'élève des faisans 
ne donne jamais de bons résul tats : dans le 
nord de l 'Allemagne notamment, un faisan 
revient au p ropr ié ta i re à trois ou quatre fois sa 
valeur. 

Chasse. — Jusqu'en 1848, dans plusieurs 
pays, i l n ' é ta i t permis d 'élever des faisans qu'avec 
l'assentiment des seigneurs; le faisan était un 
gibier noble, et les nobles seuls pouvaient le 
chasser : sa chasse leur étai t un plaisir tout par
t icul ier . Celte chasse est d'ailleurs des plus fa-
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ciles, car, pour tuer un faisan, i l su f f i t de savoir 
tenir u n f u s i l . Ce stupide oiseau se prend aussi 
dans tous les p ièges ; on peut m ê m e le soir, quand 
i l s'est p e r c h é sur un arbre, l ' y prendre avec un 
crochet . Aussi, un parei l gibier ne cause aucun 
plaisir au vé r i t ab l e chasseur, et le faisan n'a 
plus d'avenir. Le temps o ù on l â c h a i t des m i l 
liers de ces oiseaux pour pouvoir en t i r e r que l 
ques-uns, ce t e m p s - l à est pas sé . 

LES THAUMALÉS — THAUMALE A. 

Die Krogenfusanen, the Collar-Plieasants. 

Le faisan doré, type de ce genre, diffère tel • 
lement des autres faisans par sa belle colleret te , 
qu 'on a eu raison de le s é p a r e r g é n é r i q u e m e n t . 
Une seconde espèce r é c e m m e n t d é c o u v e r t e , est 
venue se jo indre à cel le-c i . 

C a r a c t è r e s . — Les t h a u m a l é s ou faisans à 
collerette, sonl de taille relativement petite ; ils 
ont le corps é l a n c é , la huppe touf fue , la queue 
t rès longue. Leur collerette est f o r m é e par les 
plumes de la nuque, qu i s ' é ca r t en t du cou en 
s 'é la rg issant en avant. Cette collerette n'existe 
que chez le m â l e . 

LE THAUMALE PEINT OU FAISAN DOIVE 
TU AU M ALEA PICT A. 

Der Goldfasan, the Golden-Pheasant. 

G. Cuvier, le premier , a é m i s l 'op in ion que le 
fameux p h é n i x des anciens pourra i t bien n ' ê t r e 
que le t h a u m a l é peint ou faisan doré, nom sous 
lequel i l est plus g é n é r a l e m e n t connu ( f ig . 123). 
Les descriptions l é g e n d a i r e s des auteurs ne nous 
apprennent, à la v é r i t é , r ien de certain sur ce 
p o i n t ; mais ce que les p o è t e s ont éc r i t sur le 
p h é n i x se rapporte si bien au t h a u m a l é peint , 
qu 'on ne peut douter que ces poè te s n 'aient eu 
cet oiseau en vue. 

« Bien que le faisan d o r é soit connu depuis 
longtemps, d i t mon ami Bodinus, le spectateur 
le contemple toujours avec la m ê m e admira t ion . 
La puissance de l 'habitude ne peut é m o u s s e r le 
plaisir que cause la vue de son r iche plumage, 
et celui qui voi t l'oiseau pour la p r e m i è r e fois 
ne peut en d é t a c h e r les yeux. » 

En effet, le t h a u m a l é peint est splendide, et 
ses couleurs sont aussi belles que son port est 
é l é g a n t . 

C a r a c t è r e s . — Une huppe touffue de plumes 
un peu é b a r b é e s , d 'un j a u n e - d o r é v i f , recouvre 
la t ê t e et retombe sur la col lere t te ; celle-ci est 
f o r m é e de plumes rouge-orange, b o r d é e s de 
noi r -sa l in f o n c é , de f a ç o n à fo rmer des sér ies de 

raies noires p a r a l l è l e s ; les plumes du hau t du 
dos, en grande part ie recouvertes par la col le
ret te , sont v e r t - d o r é et b o r d é e s de no i r . U a le 
bas du dos et les couvertures s u p é r i e u r e s des 
ailes d 'un jaune v i f ; la face, le men ton , les c ô t é s 
du cou d 'un blanc j a u n â t r e ; la gorge et le ventre 
rouge-safran v i f ; les couvertures des ailes d 'un 
rouge -b run c h â t a i n ; les r é m i g e s d 'un b r u n rou
g e â t r e , b o r d é e s de roux m a r r o n ; les scapulaires 
d 'un bleu f o n c é , à bords plus clairs ; les p lumes 
de la queue m a r b r é e s ou v e i n é e s de no i r sur f o n d 
b r u n â t r e ; les longues et é t r o i t e s couvertures 
s u p é r i e u r e s de la queue d 'un rouge f o n c é . L ' œ i l 
e s t j a u n e - d o r é , le bec j a u n e - b l a n c h â t r e ; les tarses 
sont b r u n â t r e s . Cet oiseau a 88 cent , de long 
et 69 cent, d 'envergure; la longueur de l 'ai le 
est de 22 cent., celle de la queue de 60. 

La femelle est d 'un rouge-roux sale, passant 
au ventre au jaune r o u s s â t r e ; les plumes du hau t 
de la t ê t e , du cou et des flancs sont r a y é e s de 
jaune b r u n â t r e et de n o i r ; les r é m i g e s secon
daires et les rectrices m é d i a n e s sont de m ô m e 
couleur, mais à raies plus larges; les rectrices la
té ra les sont brunes, m o i r é e s de gr is- jaune ; le 
haut du dos et le m i l i e u de la po i t r ine sont un i -
colores. Elle n'a que 66 cent, de long , car sa 
queue est courte. 

R é c e m m e n t , on a é levé dans des ja rd ins zoo
logiques une va r i é t é du t h a u m a l é pe in t , chez la
quelle la queue est beaucoup plus cour te , e l le 
plumage o r n é de couleurs plus f o n c é e s : on l u i a 
d o n n é le n o m de thaumalea obscura. 

LE THAUMALÉ D'AMHERST — THAUMALEA 
AMHERSTIJE. 

Der Schmuclcfasan. 

Caractères. — Le seul congénère actuelle
ment connu de l ' e spèce p r é c é d e n t e est le thau
m a l é d 'Amhers t , ainsi n o m m é en l ' honneur de 
lady Amhers t , q u i amena en Europe le p r e m i e r 
i n d i v i d u qu 'on y ait connu. Le t h a u m a l é d ' A m 
herst ne le cède pas en b e a u t é au p r é c é d e n t . 
I I a la huppe rouge, noire en avant; les plumes 
de la collerette d 'un blanc d'argent, à bords 
f o n c é s ; les plumes d u cou , du haut du dos, 
des couvertures s u p é r i e u r e s des ailes d 'un vert 
d o r é c la i r , avec une é t r o i t e bordure f o n c é e ; 
celles du bas d u dos d 'un jaune d o r é , à ha
chures f o n c é e s ; les couvertures s u p é r i e u r e s de 
la queue d 'un rouge cla i r , r ayées et t a c h e t é e s 
de n o i r ; le ventre d 'un blanc p u r ; les r é m i n e s 
b r u n â t r e s , à l i séré externe plus clair ; les 
rectrices m é d i a n e s t a c h e l é e s de gris blanc , 
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rayées transversalement de noir, et bo rdées de 
jaune; les autres d'un gris de souris; les cou
vertures la téra les de la queue a l longées en 
fer de lance comme chez le t h a u m a l é peint, 
et rouge-cora i l ; l 'œil jaune d o r é ; les joues 
b l e u â t r e s ; le bec jaune c la i r ; les pattes d'un 
jaune foncé . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des t h a u m a l é » . 
— Le sud de la Tauride, l'est de la Mongolie 
jusqu'aux rives de l 'Amour , le centre de la Chine 
et surtout les provinces de Kansu et de Setschun, 
sont la patrie du t h a u m a l é do ré . Le t h a u m a l é 
d 'Amherst est originaire de l 'Yu-nan occidental 
et probablement aussi du Thibet . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des t h a u m a l é s . 
— Nous ne savons rien des m œ u r s du t h a u m a l é 
peint en l i b e r t é ; nous ne le connaissons qu'en 
cap t iv i té . Nous ignorons éga l emen t l ' époque 
de son in t roduc t ion en Europe : la légende 
m ê m e est muette à cet éga rd . On admet cepen
dant q u ' i l a dû ê t re i m p o r t é au qu inz ième s iè
cle, car les auteurs plus anciens ne parlent pas 
de cet oiseau. 

Des allures du t h a u m a l é peint en capt iv i té , 
on peut conclure q u ' i l doit avoir en l iber té les 
m ê m e s m œ u r s que ses c o n g é n è r e s . La p r é f é 
rence qu ' i l montre pour les buissons touffus, 
les hautes herbes, nous fai t croire q u ' i l se t ient 
dans des local i tés semblables à celles qu'ha
bite le faisan commun, et qu ' i l m è n e une vie 
cachée et r e t i r ée . Mais i l est plus agile, plus 
v i f ; i l se comporte d'une façon bien plus in 
telligente : i l en est ainsi en capt iv i té , i l doit en 
ê t re de m ê m e à l 'é tat l ibre . Je suis t e n t é de le 
regarder comme le plus vif et le plus prudent 
de tous les phas ian idés . Ses mouvements sont 
e x t r ê m e m e n t gracieux; en marchant, i l se tourne 
de tous côtés , facilement et brusquement. U fait 
des bonds surprenants de l égère té et de grâce ; i l 
glisse au travers des fou r r é s les plus épais avec 
une agi l i té é t o n n a n t e ; i l vole plus facilement 
que les autres faisans. Sa voix, qu ' i l ne fait pas 
souvent entendre, est un sifflement singulier. 

On ne peut pas dire que le t h a u m a l é peint soit 
t r è s - i n t e l l i g e n t ; la t i m i d i t é , dé jà si déve loppée 
dans cette fami l le , semble l 'ê tre encore plus 
chez l u i ; mais l 'on peut admettre que mieux 
que tous ses congénè res i l sait se plier aux 
circonstances et s'apprivoise plus rapide
ment. Élevé jeune, i l s'habitue à son m a î t r e 
et le distingue d'avec les é t r a n g e r s . Celui qui 
s'occupe de ces oiseaux ne tarde pas à recon
naî t re toutes leurs bonnes qual i tés ; cepen
dant, l 'espèce n'est pas encore, i l s'en faut, ce 

qu'elle pourrait ê t r e . On dirai t que les ama
teurs se sont imag iné que l 'élève de ces oiseaux 
présen ta i t des diff icul tés toutes spéciales ; i l 
n'en est rien pourtant. « Dans l 'opinion gé
n é r a l e m e n t r é p a n d u e , d i t Bodinus, que le fai
san d o r é , originaire des parties chaudes de 
l'Asie, ne peut supporter les rigueurs de notre 
cl imat d'Europe, beaucoup d'amateurs l'enfer
ment, le logent dans un enclos exposé autant 
que possible aux ardeurs du soleil, le pré
servent soigneusement de l ' humid i t é cher
chent à remplacer par la chaleur d'un poêle les 
rayons insuffisants du soleil , l u i fournissent 
des grains en abondance pour l u i permettre 
de résis ter à l ' i n t empér ie de nos climats. Ce 
malheureux oiseau ne peut se mouvoir que dans 
un espace restreint ; lu i en donner plus, entraî
nerait trop de frais . Mais, si l 'on observe mieux 
le faisan d o r é , on ne tarde pas à voir qu'un pa
re i l traitement l u i est contraire ; que le sable 
sec, chaud, b r û l é par le soleil, dont on remplit 
sa cage, n'est pas pour l u i un sol convenable. 
C'est une erreur profonde de croire que cet oi
seau ne p rospè re q u ' à la condition d'avoir 
beaucoup de chaleur, d ' ê t re presque toute la 
j ou rnée exposé au soleil, et de recevoir une 
nourr i ture des plus nourrissantes et des plus 
échau f f an t e s . Le faisan do ré aime une tempéra
ture m o d é r é e , i l souffre de la trop grande cha
leur, comme du trop grand f ro id , et encore, d'a
près mes expér iences , la chaleur lu i serait-elle 
plus nuisible. » Si on met cet oiseau dans un en
clos assez grand, p l a n t é de gazon, avec quelques 
buissons, si on lu i donne une nourriture mé
l angée , animale et végétale , i l réussi t aussi par
faitement, se reprodui t aussi bien que les autres 
phas ian idés . A u printemps et en é té , on lui don
nera des plantes vertes et des insectes; en hiver, 
des grains. Comme plantes vertes, les choux, 
l 'herbe, la salade, les lentilles d'eau conviennent 
parfaitement; on peut remplacer les insectes par 
du lai t cai l lé , du fromage, de la viande crue, ha
c h é e et mêlée avec du pain. Les graines devront 
ê t r e m é l a n g é e s . On se trouvera bien d'ajouter à 
ces aliments des baies et des fruits de diverses 
espèces . 

Le t h a u m a l é peint est en amour à la fin d'avril. 
A ce moment, i l fait entendre plus souvent le 
siff lement qui est son cr i d'appel; i l est plus 
v i f et t r è s - q u e r e l l e u r ; i l prend les postures les 
plus gracieuses ; i l baisse la tête, i l relève la 
collerette, éca r t e les ailes, relève la queue, et 
c'est avec la plus grande élégance qu' i l exécute 
les mouvements les plus rapides. Pour appeler 
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Fig. 123. Le Thaumalé peint. 

sa femelle et t é m o i g n e r son amour, i l lance t ro is 
ou quatre fois de suite u n c r i d'appel, bref , as
sez semblable, entendu de l o i n , au b r u i t d'une 
faux qu 'on aiguise; ce c r i ne peut ê t r e c o m p a r é 
à celui d 'aucun autre oiseau. L a femel le , si elle 
est l ibre dans ses allures, pond au commence
ment de ma i . El le cherche, pour ce fa i re , u n 
endroit c a c h é , et y creuse une petite cav i t é où 
elle é tab l i t son n i d . Ses œ u f s , au nombre de 
hu i t à douze, sont roux-cla i r ou jaune-roux. 
I l est rare que la femelle couve dans un pet i t 
enclos, et encore faut - i l qu'elle ne s'y sente pas 
o b s e r v é e ; aussi fai t-on couver ses œ u f s par des 
poules, de p r é f é r e n c e par des Bantams naines. 
Les jeunes éc losen t au bout de 23 ou 24 jours 
d ' incubat ion . Comme tous les poussins faisans, 
ils r é c l a m e n t beaucoup de soins dans les pre
miers j o u r s ; i l leur f au t surtout de la chaleur 
s è c h e ; mais, si le temps est beau, le d e u x i è m e 
ou le t r o i s i è m e j o u r on peut les conduire de
hors . I ls ne suivent pas toujours leur m è r e d'a
dop t ion , et mont ren t souvent un grand dés i r 
d ' é c h a p p e r à sa conduite ; cependant, une demi -
j o u r n é e su f f i t parfois pour les habituer à elle. 
A u bout de 14 jou r s , i ls commencent à se per
cher ; quand i ls ont at teint la grosseur d'une 
cail le, ils ne s ' i n q u i è t e n t plus de leur m è r e adop-

BREBM. 

t ive. A quatre semaines, on peut les t r a i t e r 
comme des adultes. 

On a plusieurs fois essayé de donner au t h a u -

I V - 367 
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m a l é peint plus de l iber té , c ' e s t - à -d i re de le lâ
cher dans les faisanderies, comme d'autres f a i 
sans ; on n'a pas partout réuss i , faute peu t -ê t re 
de persévérance et de certains soins, car nos 
climats ne sont pas trop rigoureux pour l u i , 
puisque dans nos jardins zoologiques i l v i t 
toute l 'année dans des enclos exposés à la gelée , 
sans se montrer sensible à l 'action du f r o i d . Du 
reste, l 'expér ience heureuse faite h Sivry, près 
Melun, en est la preuve surabondante. Voici 
dans quels termes Gosson en rend compte: 

« Le faisan doré ou tr icolore, qu i , par l 'éclat 
et le br i l lan t contraste de ses couleurs, est l 'un 
des plus beaux oiseaux de nos vol ières , a élé 
na tu ra l i sé aux environs de Sivry, près Melun, 
dans le massif de bois connu sous le nom de 
Buisson de Massouri, et dès maintenant, dans 
quelques parties de la forê t , i l est presque aussi 
abondant que le faisan commun l u i - m ê m e . 

« Temminck avait déjà fa i t observer que le 
faisan doré se mul t ip l i e ra i t beaucoup plus en 
Europe, si on ne l 'élevait pas dans un trop é t roi t 
esclavage, et si , en l u i donnant un plus grand 
espace à parcourir , on l 'habituait davantage aux 
in t empé r i e s de c l imat e l aux changements de 
saison. On a déjà s ignalé les résu l ta t s heureux 
obtenus dans de vastes faisanderies pour la mul 
t ipl icat ion de cet oiseau; mais jusqu ' ic i aucun 
essai n'avait été fai t pour une vér i table natura
lisation de cette belle e spèce . En 1856, M . Place, 
alors locataire du Buisson de Massouri, qu ' i l 
avait rendu l'une des plus belles chasses de 
France, f i t l âcher , au mois de mars, une t r en 
taine de faisans do ré s , parmi lesquels, par suite 
d'une erreur, i l n'y avait guè re que la moi t ié de 
femelles. M . Gigoust, brigadier des gardes, f u t 
cha rgé spéc i a l emen t d'assurer la conservation et 
l 'acclimatation de ce nouveau gibier, et s'occupa 
avec zèle de suivre cet essai. Tout en laissant 
aux oiseaux leur l i be r t é , i l les e m p ê c h a de s 'é
carter et de se r é p a n d r e sur de trop grandes 
surfaces, en leur faisant donner chaque jou r le 
grain nécessa i re à leur nour r i tu re . Dès la pre
m i è r e a n n é e , les faisans dorés furent assez abon
dants pour qu'on p û t en tuer sans i n c o n v é n i e n t 
quelques-uns dans les chasses r ée l l emen t p r i n -
c ières de Sivry. En 1857, leur nombre ne s 'é le
vait pas à moins de 300, et i l eû t é té plus consi
dé rab l e si les œ u f s de plusieurs nids n'eussent 
été accidentellement dé t ru i t s ou enlevés pour 
des faisanderies. Depuis 1858, les faisans dorés 
se sont na tu ra l i sé s , non-seulement dans le Buis
son de Massouri, mais encore dans les bois voi
sins, où ils sont devenus assez abondants pour 

ê t re cons idérés comme un vér i table gibier. 
« Les bois des environs de Sivry sont particu

l i è r emen t propices à la mul t ip l ica t ion des fai
sans : ces bois, ga rdés avec la plus scrupuleuse 
exactitude, ont une é t e n d u e de près de 1,5(10 
hectares, et forment une bande assez étroite en
tre deux plaines t rès - fe r t i l e s ; leur sol argileux 
est couvert, sur de larges espaces, de hautes 
herbes, parmi lesquelles domine la canche (Ait a 
cœspùosa); des mares herbeuses, de nombreux 
four rés , des buissons de ronces et de prunel
liers, offrent aux faisans les meilleures condi
tions et les abris les plus utiles. 

« Le faisan doré est d'une chasse plus difficile, 
que celle du faisan commun, car i l se tient 
presque constamment dans les four rés et se dé
robe g é n é r a l e m e n t à l ' a r rê t du chien sans pren
dre son v o l ; mais ces inconvén ien t s sont large
ment c o m p e n s é s par une ponte abondante, qui 
a lieu g é n é r a l e m e n t dans le mois de mars, et 
dont la p récoc i té a l'avantage d'assurer la multi
plication de l 'espèce m ê m e , dans les années où 
celle du faisan commun se trouve compromise 
par les pluies d'avril et de m a i . » 

Quant au t h a u m a l é d'Amherst, ses mœurs, à 
l 'é ta t de l iber té , nous sont tout aussi inconnues 
que celles de son c o n g é n è r e , et l 'on n'a jusqu'ici 
pu faire sur leur vie captive qu'un fort petit 
nombre d'observations; car les deux premiers 
mâles transmis par le roi d'Ava à sir A. Camp
bell , et d o n n é s par lu i à lady Amherst, qui les 
apporta en Europe, n'ont survécu à leur voyage 
qu'un temps t rès -cour t . Mais ses habitudes en 
capt ivi té nous seront probablement bientôt 
aussi fami l iè res que celles du thaumalé peint, et 
ce qu i en donne l ' e spé rance , c'est que dans le 
cours de 1869, six individus de cette espèce, cinq 
mâles et une femelle, sont arrivés vivants en An
gleterre. Déposés temporairement au Zoologicul 
Garden, Regcnfs Pa>k, tous, à l'exception d'un 
jeune rnâle, ont ensuite é té expédiés à M. Veke-
mans, directeur du Jardin zoologique d'Anvers. 
L ' in t roduc t ion de ces magnifiques animaux est 
due aux efforts de M . J . Slone qui les a obtenus, 
par l ' i n t e rméd ia i r e de M . Walter , de M. Medhurst, 
consul de Sa Majesté Britannique à Shanghaï. 
De vingt individus expédiés du Yun-nan occiden 
lal , hu i t é ta ient seulement arr ivés à Shanghaï en 
bon état et, de ces hui t , six seulement, comme il 
vient d ' ê t re d i t , ont pu ê t re t ransportés vivants 
en Angleterre . M . J . Stone se propose du 
reste, avec l'aide de M . Medhurst, de faire tous 
ses efforts pour se procurer d'autres femelles, 1* 
femelle unique actuellement en Europe ne lu» 
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paraissant pas suff i re pour des tentatives s é r i e u 
ses d ' é l evage , q u i pourra ient ê t r e a r r ê t é e s par sa 
mor t . Les d é m a r c h e s pour s'en procurer d'autres 
sont faites depuis longtemps et doivent con t i 
nuer j u s q u ' à ce qu'elles soient c o u r o n n é e s de 
s u c c è s . 

I l n 'y a, du reste, aucune raison de douter que 
le t h a u m a l é d 'Amherst puisse ê t r e par fa i tement 
élevé et se reproduire sous notre c l imat : peut-
ê t r e m ê m e p o u r r a - t - i l devenir assez commun 
pour arr iver à ê t r e un habi tant de nos faisan
deries, b ien q u ' i l ne paraisse pas devoir jamais 
faire partie de notre gibier au m ê m e t i t re que 
les faisans du Japon ou le faisan v é n é r é . 

D ' a p r è s les renseignements recueill is par A n -
derson, conservateur de Ylndian Muséum à Cal
cutta, les plumes du t h a u m a l é d 'Amhers t se
raient e m p l o y é e s par les i n d i g è n e s comme objet 
d 'ornemenlat ion. 

LES CROSSOPTILES — CROSSOPT1LON. 

Die Ohrfasanen, the Ear-Pheasants. 

Caractères. — Sous le nom de crossoptilon, 
on a r é u n i , dans un genre à part , deux espèces 
de p h a s i a n i d é s t r è s - s i n g u l i è r e s , essentiellement 
c a r a c t é r i s é e s par leur face c o m p l è t e m e n t nue et 
par les plumes longues, e f f i lées du bas des joues, 
qu i se r e l èven t vers la r é g i o n aur icula i re , où 
elles fo rment des touffes analogues à celles des 
h iboux . Us ont, en outre, une stature v igou
reuse, une queue relat ivement courte, à plumes 
m é d i a n e s é b a r b é e s et pendantes par-dessus les 
autres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Pallas, le pre
mier , a fa i t c o n n a î t r e au monde scientifique une 
e s p è c e de ce genre qu i habite la Chine ; plus 
t a rd , Hodgson en d é c o u v r i t une autre dans le 
T ibe t or ienta l . 

LE CROSSOPTILE OREILLARD — CROSSOPTILON 
AURITU M. 

Der Ohrfasan, the Ear-Pheasant. 

Caractères. — Le crossoptile oreillard, que 
les Chinois appellent ho-ki ou gho-hy, a un p l u 
mage sombre, la gorge et une ligne é t r o i t e , q u i , 
partant de la gorge, se dir ige sur les cô tés du 
cou et se continue avec la touffe aur iculai re , 
blanches; les plumes de la t ê t e , le d e r r i è r e du 
cou, le haut du dos et la poi t r ine noi rs ; le 
manteau g r i s - b r u n â t r e c l a i r ; les plumes du crou
pion d 'un blanc j a u n â t r e ; celles du ventre d 'un 

j a u n e - g r i s c l a i r ; les r é m i g e s et les rectrices 
g r i s â t r e s , avec une bordure plus f o n c é e sur les 
barbes externes; les rectrices m é d i a n e s d 'un 
gris n o i r . 

L a femel le est plus peti te que le m â l e , les or
nements de son p lumage sont moins déve 
l o p p é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a m p r e y se 
procura u n i n d i v i d u de cette e s p è c e à P é k i n , et 
y appr i t q u ' i l avait é t é t r o u v é dans les monta
gnes, au n o r d de cette v i l l e . L e missionnaire 
David l 'y t rouva dans une va l l ée septentrionale 
d'une montagne t r è s - é l e v é e , à env i ron 15 milles 
à l'est de P é k i n . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — NOUS ne 
connaissons pas les m œ u r s d u crossoptile o re i l 

la rd en l i b e r t é . 
C a p t i v i t é . — Quelques-uns de ces oiseaux, 

q u y f u r e n t pris et mis dans une v o l i è r e , é t a i e n t 
t r è s - d o u x et t r è s - p r i v é s ; ils faisaient souvent 
entendre u n c r i analogue à celui de la poule . I l 
y a quelques a n n é e s , plusieurs crossoptiles ore i l 
lards fu ren t a m e n é s au Ja rd in d 'acc l imata t ion 
de Paris. Je les y ai vus, mais j e n 'ai pu les ob
server ; leur t i m i d i t é et leur haute valeur les 
avaient fa i t r en fe rmer dans un enclos é c a r t é , 
p l a n t é de buissons, où ils pouvaient se sous
traire aux regards des visi teurs. Le directeur du 
ja rd in m'a a s s u r é qu ' i ls d i f f é r a i e n t à peine des 
autres p h a s i a n i d é s par leurs m œ u r s . 

LES ARGUS — ARGUS. 

Die Argusfasanen, the Argus-Fheasants. 

Dans ces derniers temps, on a fait du paon 
le type d'une f ami l l e voisine des p h a s i a n i d é s . 
On ne peut, en effet, m é c o n n a î t r e les dissem
blances qu i existent entre le premier et les se
conds; mais on a vou lu rapprocher d u paon 
d'autres oiseaux qu i ne l u i ressemblent que par 
les yeux du plumage. Je ne crois pas que ce soit 
là une classification nature l le , et j e s é p a r e des 
paons les argus et les polypleclrons que l 'on a 
r a n g é s à cô té d'eux. 

C a r a c t è r e s . — Les argus on t les joues et le 
devant du cou recouverts d'une peau nue, sur 
laquelle sont i m p l a n t é s quelques p o i l s ; mais 
leur c a r a c t è r e p r inc ipa l consiste dans le d é v e 
loppement excessif des plumes du bras, par rap
port à celui des r é m i g e s pr imai res . Ces plumes 
sont ext raordinai rement a l l o n g é e s , é l a r g i e s à la 
pointe , à tige mol l e , à barbes dures, tandis 
que les r é m i g e s pr imaires sont t r è s - c o u r t e s . 
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Leur queue est f o r m é e de douze larges rectrices, 
g r a d u é e s , dont les deux m é d i a n e s sont beaucoup 
plus longues que les autres. Leurs tarses sont 
longs, grêles et dépourvus d'ergot. 

L'ARGUS GÉANT — ARGUS GIGANTEUS. 

Der Argusfasan, the Argus-Pheasant. 

En 1780, arrivèrent en Europe les premières 
peaux d'un oiseau superbe, de l'existence du
quel on avait quelques notions, et qui exci tèrent 
une admiration généra le . Peu a p r è s , Marsden 
publia une courte description du genre de 
vie de cet oiseau. Depuis cette é p o q u e , beau
coup de peaux sont venues en Europe, on les 
admire toujours, mais personne n'a encore é t u 
dié les m œ u r s de l 'espèce, personne n Ja c h e r c h é 
à l 'habituer à un r é g i m e qui p e r m î t de l'amener 
vivante en Europe. L'argus est encore un des 
oiseaux que nous connaissons le moins. 

C a r a c t è r e » . — Le plumage de l'argus géan t 
(P l . X X V I I I ) est remarquable, moins par la viva
ci té des teintes que par l ' é légance du dessin. 
I l a les courtes plumes du f ron t d 'un noir de 
velours; les plumes pileuses du cou rayées de 
noir et jaune; celles de la nuque et du haut 
du dos brun-bistre , s emées de taches et de 
raies d 'un jaune c la i r ; celles du mi l i eu du 
dos j a u n â t r e s , semées de points brun foncé , 
arrondis ; celles du ventre b run - roux , assez 
é g a l e m e n t r ayées et mo i r ées de noir et de jaune 
clair . Les barbes externes des r émiges secon
daires sont couvertes de taches a l l o n g é e s , 
brun foncé , e n t o u r é e s d 'un cercle clair, et dis
posées en rangs ser rés sur un fond gr is-rou
g e â t r e ; les barbes internes offrent la m ê m e 
disposition, sauf dans leur partie basilaire, où 
•elles sont d'un gris rouge, à points blancs, t r è s -
fins; les longues tectrices supé r i eu re s du bras 
d'un beau brun-roux foncé , parcourues de raies 
d'un r o u g e â t r e clair , enfermant entre elles des 
sér ies de points brun-rouge, e n t o u r é s d'un cercle 
foncé , p a r s e m é e s de taches et de lignes blanc-
j aunâ t r e ,de r é seaux r o u g e - b r u n â t r e , e t de grandes 
taches en forme d'yeux, brillantes, en tou rée s 
d'un cercle foncé et d'un l iséré c l a i r ; ces yeux 
sont p rès de la tige, sur les barbes externes, et 
sont plus p r o n o n c é s sur les plumes de l'avant-
bras que sur les scapulaires; les plus longues 
plumes de la queue noires, bordées en dehors de 
brun rouge, avec la tige d'un gris c e n d r é , les 
barbes internes et externes m a r q u é e s de taches 
blanches, en tou rée s d 'un cercle noir . Les autres 
ectrices leur ressemblent, mais les taches sont 

plus petites, plus se r rées , plus disposées en 
sér ies . Chez l'oiseau vivant, les parties nues du 
cou et de la tê te sont d'un bleu cendré clair, 
et les pattes rouges, d 'après Rosenberg. L'argus 
a 1 m è t r e 80 à 2 m è t r e s de long, sur lesquels 
1 m è t r e 30 appartiennent aux rectrices média
nes ; la longueur de l'aile proprement dite est 
de 47 cent. ; celle des plus longues plumes de 
l'avant-bras est de 78 cent. 

La femelle est plus petite, son plumage est 
plus simple. Elle a les plumes de la tête rayées 
de noir et de jaune; celles du haut de la poitrine 
et de la nuque d'un b r u n roux, nettementmoi-
rées de noir ; celles du dos rayées de jaune brun 
et de no i r ; celles du ventre brun clair,transversa
lement rayées de noir et de jaune; les rémiges 
primaires m a r b r é e s de noir sur fond brun; les 
plumes du bras et de l'avant-bras couvertes de 
dessins i r r égu l i e r s , de lignes jaunes entrelacées .. 
sur fond no i r . Les plumes de la queue présen
tent un dessin semblable, clair sur fond rouge-
brun foncé . 

On a déc r i t d e r n i è r e m e n t deux nouvelles es
pèces d'argus, d ' ap rès des peaux ; mais on ne 
sait si leur existence, en tant qu'espèces, est 
bien just i f iée . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —L'argUS géant 
est propre à quelques îles de la Malaisie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Raffles dit 
que l'argus géan t , qui joue un grand rôle dans la 
poésie des Malais, v i t dans les forêts les plus 
épaisses de Sumatra, et se rencontre d'ordinaire 
par paires. Les ind igènes p ré tenden t qu'il joue 
le galangan, c ' e s t -à -d i re qu ' i l danse par orgueil, 
comme le paon. 

S. Muller entendit pour la première fois le 
cr i p e r ç a n t de cet oiseau en passant la nuit près 
de Sakunbony, au sud de Bornéo , à 60 mètres 
au-dessus du niveau de la mer ; les Banjérèzes, 
qu i habitent le sud de Bornéo , l'appellentharuwe, 
les Malais de Sumatra kuwau. 

Jardine et Selby disent que c'est à l'époque 
des amours que l'argus géant se montre dans 
toute sa b e a u t é ; i l porte alors la queue relevée 
et les ailes éca r t ées . Les jeunes n'acquièrent 
toute leur splendeur q u ' a p r è s plusieurs mues. 

C'est là tout ce que l 'on savait de l'argus géant; 
aussi, puis-je m'estimer heureux d'avoir reçu 
d 'un naturaliste consciencieux, de Rosenberg, 
qui a passé vingt-sept ans dans les Indes orien
tales, quelques détai ls intéressants que je m'em

presse de publ ier . 
« A Padang, sur la côte occidentale de Su

matra, m ' éc r i t de Rosenberg, les indigènes ap-
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Fig. 124. Le Crossoptile oreillard. 

por tent souvent des Kuaus vivants, et pour le 
p r i x de 1 florin et demi à 2 florins p i è c e . Cet o i 
seau doi t donc ê t r e c o m m u n dans les f o r ê t s des 
montagnes de l ' î le . A u dire des i n d i g è n e s , 
i l v i t en polygamie. Tan t que l ' amour ne 
l 'excite pas, i l a le por t et les allures du 
paon ; i l rabat ses ailes contre le corps, et 
é t e n d sa queue hor izonta lement . Pendant la sai
son des amours , on vo i t le m â l e , marchant fiè
rement , dansant dans les c l a i r i è r e s les ailes en-
tr 'ouvertes et t r a î n a n t à terre ; on entend le c r i 
s ingul ier , r on f l an t , par lequel i l appelle les f e 
melles, et q u i ne ressemble en r ien au c r i : kuau, 
q u i l u i a fa i t donner son n o m . L a femelle pond 
de sept à d ix œ u f s blancs, u n peu plus petits 
que des œ u f s d 'oie; elle les d é p o s e dans un n id 
g r o s s i è r e m e n t construi t , c a c h é dans un buisson; 
mais j e n 'en ai jamais v u . 

« E n l i b e r t é , le kuau v i l d'insectes, de l i m a 
ces, de vers, de bourgeons, de graines. Deux 
que j ' a i eus p r é f é r a i e n t la bou i l l i e de r iz à toute 
autre n o u r r i t u r e . Sa chai r est t r è s - s a v o u r e u s e . 

C a p t i v i t é . — « Le kuau ou argus, é c r i t Mars-
den, en 1785, est u n oiseau d'une b e a u t é remar

quable, et le plus beau p e u t - ê t r e de tous les 
oiseaux. Quand on Ua pris dans la f o r ê t , i l est 
e x t r ê m e m e n t d i f f i c i l e de le garder en v ie . Je 
n 'en ai jamais vu vivre plus d ' un mois . I l ha i t la 
l u m i è r e . Le t i en t on dans u n endro i t sombre , i l 
est gai et fa i t parfois entendre son c r i , don t son 
n o m est une o n o m a t o p é e , et q u i est plus p l a in t i f 
et moins p e r ç a n t que ce lu i d u paon. Lor squ 'on 
le met en pleine l u m i è r e , i l reste i m m o b i l e . Sa 
chair a le g o û t de celle du faisan. » Les i n d i g è n e s 
prennent l 'argus avec des collets ; mais , m ê m e 
dans sa patr ie , cet oiseau ne v i t que quelques 
semaines en c a p t i v i t é . Je dois cependant fa i re 
remarquer que B l y t h m e n t i o n n e la p r é s e n c e 
d 'un argus vivant dans une col lec t ion à Barak -
pore ; et tout r é c e m m e n t , u n oiseleur f o r t e x p é 
r i m e n t é m'a a s s u r é que cet oiseau n ' é t a i t pas 
rare aux Indes, et que s ' i l ne suppor ta i t pas la 
c a p t i v i t é , c'est parce q u ' i l est insectivore et 
qu 'on l u i donne à manger des gra ins . 
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L E S P O L Y P L E C T R O N S — 

POLYPLECTRON. 

Die Spiegelpfauen, the Peacock-Pheasants. 

I Caractères. — Les polyplectrons relient les 
argus aux paons. Us sont petits, é l a n c é s ; leurs 
ailes sont courtes, t r è s - a r r o n d i e s , les c i n q u i è m e 
et s ix ième pennes é tan t les plus longues; ils ont 
aussi les plumes du bras t r è s - l o n g u e s ; les seize 
plumes de la queue i m b r i q u é e s , longues, élar
gies à leur ex t r émi té ; les sus-caudales a l longées , 
offrant la forme, les couleurs, le dessin des rec
trices ; les tarses hauts et minces, munis de deux 
à six ergots ; les doigts courts ; les ongles petits; 
le bec de longueur moyenne, mince, droi t , com
p r i m é l a t é r a l e m e n t , à mandibule s u p é r i e u r e 
l é g è r e m e n t r e c o u r b é e vers sa pointe, à base 
couverte de plumes. Le plumage du mâ le est 
o rné de taches en forme d'yeux, qui se trouvent 
sur la queue, le manteau et les couvertures des 
ailes. 

LE POLYPLECTRON CHINQUIS — POLYPLECTRON 
CHINQUIS. 

Der Chinquis. 

Caractères.—Des quatre espèces acluellement 
connues de polyplectrons, le chinquis est la plus 
belle (fig. 1 23). Elle a la tê te et le haut du cou gris 
b run , f inement m o i r é s et ponc tués de noir ; le 
bas du cou, la poitr ine, le mi l ieu du ventre 
bruns, rayés transversalement de brun noir et 
pa r s emés de points d'un jaune clair, disposés en 
séries ; les plumes du manteau j a u n â t r e s , variées 
de petites raies no i r â t r e s , et m a r q u é e s chacune 
d'une tache en forme d 'œi l , arrondie, à reflets 
variant du gris vert au pourpre; les plumes du 
dos, du croupion, les grandes sus-caudales d'un 
brun mat, finement t ache tées de jaune-ocre; les 
r émiges primaires brun-bis t re , t ache tées de 
gris; les rectrices et les longues couvertures de 
la queue d'un brun mat, tachetées de gris clair, 
et p r é s e n t a n t sur leurs barbes internes et exter
nes, p rè s de la poinle, une grande tache en œil , 
bleu-vert a reflets pourpres, e n t o u r é e de noi r ; 
l 'œil jaune br i l lan t ; les pattes noires. Cet oiseau 
a 60 cent, de long, sur lesquels 27 cent, appar
tiennent à la queue. 

La femelle a la queue plus courte, et des cou
leurs moins brillantes; des tubéros i tés calleuses 
tiennent chez elle la place des ergots. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le chinquis 
a été t rouvé dans l'Assam, le Silhet, l'Arakan et 
le Tenasserim, jusque vers le Mesgui. Linnée 
l'avait appe lé : paon du Tibet, croyant qu' i l pro
venait de cette c o n t r é e ; plus tard, on indiqua 
la Chine comme sa patrie, et ce n'est que dans 
ces derniers temps que nous avons appris qu'il 
se trouvait , au plus, dans l ' ex t rême sud de ce 
pays. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — La vie de 
cet oiseau en l iber té n'est pas connue. On sup
pose que tous les polyplectrons habitent les fo
rê ts , qu'ils vivent sur le sol, au mil ieu des buis
sons les plus touffus , et qu'ils se montrent 
rarement. Je ne saurais dire j u squ ' à quel point 
ces assertions sont exactes. 

C a p t i v i t é . — Les polyplectrons ne sont pas 
difficiles à prendre, et ils s'habituent bien vile à 
la captivi té . On en voit souvent en volière, dans 
les pays dont ils sont originaires. 

Temminck croit que les Chinois les tiennent 
souvent en cage ; i l di t qu 'un de ces oiseaux est 
ar r ivé vivant à la Haye et y a vécu cinq ou six 
ans. 

Actuellement, plusieurs chinquis se trouvent 
au Jardin zoologique de Londres; deux mâles 
y sont m ê m e depuis le 14 ju i l l e t 1857. Récem
ment, la société zoologique a pu se procurer une 
femel le ; mais j u s q u ' à p r é s e n t ces oiseaux ne se 
sont pas reproduits. Je les ai vus, lors de ma 
de rn iè re visite à ce j a rd in : ils se tenaient cachés 
du mieux qu'ils pouvaient et ne sortaient dans 
l 'endroit découver t de leur enclos que lorsqu'ils 
ne se croyaient pas observés . Leurs allures me 
paraissent ressembler beaucoup plus à celles 
des poules qu ' à celles des paons. Un des gar
diens m'a d i t cependant qu'au printemps, dans 
la saison des amours par conséquent , le mâle 
étale un peu sa queue, et se p romène fier et ma
jestueux. La femelle n'a pas encore eu d'oeufs, 
mais elle semble toute disposée à pondre. Elle a 
pris sous sa protection les poussins d'une poule 
domestique, et les traite avec une tendresse 
vraiment maternelle. Aussi ai-je prié mon col
l ègue de l u i laisser, l ' année prochaine, les œufs 
qu 'on espère la voir pondre. 
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L E S P A V O N I D É S — PAVONES. 

Die Pfauen, the Peacocks, 

C a r a c t è r e s . — Les pavon idés d i f f è r e n t de 
tous les autres ga l l inacés par u n a t t r i b u t des 
plus c a r a c t é r i s t i q u e s : leurs sus-caudales sont 
e x t r ê m e m e n t a l l o n g é e s , à barbes l â c h e s et 
soyeuses, et peuvent se redresser pour s ' é t a l e r 

en roue. 
Cette fami l le repose uniquement sur le genre 

suivant. 

LES PAONS — PAVO 

Die Pfauen, the Peacocks. 

Caractères. — Les paons sont de tous les 
ga l l inacés les plus grands, leur corps est épa i s , 
leur cou assez long, leur t ê te petite ; ils on t les 
ailes courtes, les tarses hauts, la queue longue; 
le bec u n peu épa i s , à a r ê t e b o m b é e , à pointe 
r e c o u r b é e en crochet ; chez le m â l e , les tarses 
sont munis d 'un ergot. Leur plumage est abon
dant ; leur t ê t e est couverte d'une huppe droi te , 
et f o r m é e de plumes longues, é t ro i t e s ou m u 
nies de barbes seulement à leur e x t r é m i t é ; la 
r é g i o n oculaire est nue . Ils n 'ont leur plumage 
complet q u ' à trois ans. Dans deux espèces , le 
m â l e et la femelle d i f f è r e n t beaucoup; ils se res
semblent au contraire dans une t r o i s i è m e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les paons 
sont originaires du sud de l 'Asie . 

LE PAON VULGAIRE — PAVO CltlSTATUS. 

Der Pfau, the Peucock. 

Caractères. — Le paon vulgaire, l'espèce sou
che du plus beau de nos oiseaux domestiques, 
a la t ê t e , le cou, le devant de la po i t r ine d 'un 
bleu-pourpre superbe, à reflets verts et d o r é s ; 
le dos vert , chaque p lume é t a n t b o r d é e et par
courue de traits c o n t o u r n é s , c u i v r é s ; les ailes 
blanches, r ayées transversalement de n o i r ; le 
m i l i e u du dos d 'un bleu f o n c é ; le ventre n o i r ; 
les r é m i g e s et les rectrices d 'un b r u u c l a i r ; les 
plumes de la queue vertes et o r n é e s de superbes 
taches en f o r m e d'yeux ; les v ingt à vingt-qua
tre p lumes de la huppe munies de barbes seule
ment à leur e x t r é m i t é ; l 'œi l b r u n f o n c é , e n t o u r é 
d'un cercle b l a n c h â t r e ; le bec et les pattes d 'un 
brun couleur de corne. Cet oiseau a de l m , 1 5 

à l m , 3 0 de^long; la longueur de l 'ai le est de 50 
cent . , celle des rectrices de 66 cent . ; la queue a 
de l m , 3 0 à t '",48 de l o n g . 

L a femel le a la t ê t e et le haut d u cou b r u n s ; 
les plumes de la nuque v e r d â l r e s , b o r d é e s de 
b r u n â t r e ; celles du manteau d 'un b r u n c la i r , 
finement m o i r é e s ; celles de la gorge, de la p o i 
t r ine et du ventre blanches; les r é m i g e s brunes ; 
les rectrices d 'un b r u n f o n c é , b o r d é e s de blanc 
vers la pointe . E l le a de 1 m è t r e à l m , 6 5 de l o n g ; 
la longueur de l 'ai le est de 41 cent . , celle de la 
queue de 33 à 36. La huppe est plus cour te et 
plus f o n c é e que chez le m â l e . 

LE PAON NOIR — PAVO NIGItlPENNIS. 

C a r a c t è r e s . — R é c e m m e n t , Sclater a d é c r i t 
une nouvelle e s p è c e sous le n o m de paon no i r . Ce 
paon d i f f è re du p r é c é d e n t en ce que le m â l e a les 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes d 'un bleu n o i r 
ou d 'un b leu vert . 

L a femelle aurai t un plumage gr i s -c la i r , s e m é 
de taches f o n c é e s . 

LE PAON SPICIFÈRE — PAVO MUTICUS. 

Der Riesenpfau, the Giant-Peacock. 

Caractères. — Le paon spicifère, paon muti-
que, paon géant comme on le nomme aussi, est 
connu depuis plus longtemps que le paon v u l 
gaire. 11 surpasse en b e a u t é ses c o n g é n è r e s . U 
est é l a n c é ; ses tarses sont hauts ; les plumes de 
sa huppe ont des barbes plus larges que celles 
du paon c o m m u n et sont d i s p o s é e s en é p i s . U a 
le haut du cou et la t ê t e d 'un ver t é m e r a u d e ; 
les plumes du bas d u cou d 'un ver t b leu , b o r d é 
de vert d o r é ; les plumes de la po i t r ine d 'un vert 
m é t a l l i q u e à reflets d e r é s ; celles d u ventre d 'un 
gris b r u n â t r e ; les couvertures des ailes d 'un ver t 
f o n c é , les r é m i g e s b r u n - c u i r , avec les barbes 
externes m a r b r é e s de gris et de n o i r ; les r é m i g e s 
secondaires noires, à reflets v e r d â t r e s ; les g ran 
des couvertures de la queue semblables pour la 
longueur et la disposit ion des couleurs à celles 
du paon c o m m u n , mais encore plus belles; l 'œi l 
gr is-brun, e n t o u r é d 'un cercle nu b l e u â t r e , les 
joues jaune-ocre ; le bec n o i r ; lis pattes grises. 

L a femel le ressemble au m â l e , mais n'a pas la 
queue longue. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des paons. — Le 
paon vulgaire habite les Indes et Ceylan; dans 
l'Assam et les îles de la Sonde, i l est r e m p l a c é 
par le paon sp ic i fè re . On ne c o n n a î t pas la pa
trie du paon noir . 

H leurs , habitudes et r é g i m e des paons. — 
Tous les paons habitent les fo rê t s , les jungles, sur
tout dans les montagnes; on les trouve plus sou
vent dans celles qui sont en tou rée s de terrains cu l 
t ivés ou coupées par des ravins, que dans celles 
qu 'on pourrai t comparer à nos grandes forê ts . 
Dans le Ni lgherry et les montagnes du sud des 
Indes, le paon commun s'élève j u s q u ' à une a l t i 
tude de 2,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la 
mer ; on ne le voit pas dans l 'Himalaya. A Cey
lan, i l habite aussi les montagnes. D 'après W i l -
liamson, i l recherche de p r é f é r e n c e les fo rê t s 
dont le sol est couvert de buissons épa i s et de 
hautes herbes, et où i l trouve de l'eau en abon

dance ; - i l f r é q u e n t e volontiers aussi les planta
tions, où i l se sent s u f û s a m m e n t caché, et où il 
trouve quelques arbres isolés pour se reposer 
la nu i t . Dans plusieurs parties de l'Inde, i l passe 
pour un oiseau sacré et inviolable; le tuer est 
un crime aux yeux des ind igènes , et celui qui 
s'en rend coupable m é r i t e la mort . Au voisinage 
de plusieurs temples hindous vivent de grands 
troupeaux de paons, à l 'état demi-sauvage, et 
les soigner est un des devoirs des prêtres. Ces 
oiseaux apprennent b ien tô t à connaî t re la pro
tection qu i leur est ainsi dévolue, et ils ne mon
trent , à l ' égard des Hindous du moins, pas plus 
de crainte et de déf iance que ceux qui ont été 
élevés dans des basses-cours. 

Tous les voyageurs, sans exception, s'extasient 
sur le grand nombre des paons sauvages. Ten
nent assure que quiconque n'a pas vu le paon 
en l iber té , ne peut se faire une idée de sa beauté. 
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Fig. 12C. La Pintade commune (p. 453). 

Dans les parties de Ceylan que l<es E u r o p é e n s 
visitent ra remen 1, et où r ien ne vient t roubler 
ces oiseaux, ils sont ex l raordina i rement n o m 
breux ; on en voi t des centaines à la fois , et 
la nu i t , on ne peut d o r m i r à cause de leurs 
cris. 

Cet oiseau se montre sur tout dans sa splen
deur quand i l est p e r c h é ; sa queue, t a n t ô t à 
moi t i é c a c h é e dans les feuilles, t a n t ô t é t a l é e , 
fo rme à l 'arbre u n singulier ornement . W i l l i a m -
son assure avoir vu , dans certaines parties des 
Indes, douze à quinze cents paires de paons à la 
fois ; mais i l les a surtout r e n c o n t r é s en bandes 
de trente à quarante ind iv idus . Le j o u r , ces 
bandes restent à te r re ; dans la m a t i n é e et vers 
le soir, elles se rendent dans les champs ou les 
c l a i r i è r e s pour y manger. Quand on le poursui t , 
le paon cherche le plus possible son salut dans 
la course ; i l ne prend sa volée que quand i l a ga
g n é une certaine avance. Son vol est l ou rd et 
bruyant . « On serait t e n t é de croire, d i t W i l -
l iamson, qu 'un paon b lessé à l 'aile do i t tomber à 
terre l ou rdemen t ; i l n'en est pas ainsi : m a l g r é 
sa blessure, i l se r e l ève rapidement et cont inue 

BREHM. 

à f u i r avec une tel le vitesse que, neuf fois sur d ix , 
i l é c h a p p e au chasseur. » 

Le paon p a r a î t redouter b ien plus le ch ien , 
les grands carnassiers, que l ' h o m m e . Les chiens 
sauvages, les tigres l 'on t fa i t passer sans doute 
par de rudes é p r e u v e s . U n chien es t - i l sur sa 
trace, i l se perche le plus vite q u ' i l peut et ne 
se laisse pas fac i lement d é l o g e r , m ê m e quand 
l ' homme s'avance. A u x Indes, les vieux chas
seurs reconnaissent l 'approche d u t igre aux a l 
lures des paons. 

E n v é r i t a b l e g a l l i n a c é , le paon a u n r é g i m e 
aussi bien an imal que v é g é t a l . I l mange tout 
ce que mangent les poules; mais, g r â c e à sa 
vigueur , i l est en é t a t de s'emparer d 'an imaux 
assez forts : ainsi , i l mange en par t ie ou tue 
du moins des serpents d'assez grande ta i l l e . 
Lorsque les jeunes c é r é a l e s sortent hors de 
terre , les paons s'abattent r é g u l i è r e m e n t dans 
les champs, pour y p a î t r e les nouvelles pousses; 
quand m û r i s s e n t les baies des p ipuls , ils en 
mangent en si grande q u a n t i t é , que leur chair 
en prend u n g o û t amer p r o n o n c é . 

Suivant les l oca l i t é s , le paon sauvage se re-

I V - 368 
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produit plus ou moins tôt ; dans le sud de l ' Inde, 
c'est g é n é r a l e m e n t vers la f in de la saison des 
pluies; dans le nord, c'est dans les mois qu i corres
pondent au printemps, c ' e s t - à -d i r e du mois d'a
vr i l au moisd'octobre. D'après I rby , dans l 'Aoud, 
le mâ le perd sa queue en septembre; en mars, 
elle a de nouveau tout son déve loppemen t , et 
c'est à ce moment qu ' i l peut songer à l 'amour. 
I l é ta le alors toute sa beau té aux yeux de sa 
femelle, et se comporte absolument comme le 
fai t son descendant, en esclavage. 

On trouve le n id du paon sur quelque l ieu 
élevé, dans la forêt , sous un grand buisson. Ce 
n id , composé de quelques ramilles, de feuilles 
sèches , est g ros s i è remen t construit . La couvée 
est de quatre à hu i t ou neuf œ u f s , d ' après Jer
don ; de douze à quinze, d ' après Wi l l i amson . 
La paonne les couve avec une grande ardeur, 
et ne les abandonne q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é . 
« J 'ai pu dans diverses circonstances observer 
des paonnes en t ra in de couver, di t le premier 
de ces auteurs. Si je ne les troublais pas, elles 
ne partaient point , et cependant elles m'avaient 
parfaitement a p e r ç u . » Les jeunes paons v i 
vent comme les autres jeunes ga l l inacés . 

Chasse. — On ne peut pas dire que le paon 
soit un des gibiers les plus r e c h e r c h é s des I n -
d o - E u r o p é e n s ; cependant aucun chasseur, à 
ses d é b u t s du moins , ne résis te à la tentation 
de lancer un coup de fusi l à un de ces oiseaux 
qu i passe près de l u i . La chair des vieux o i 
seaux est tout au plus bonne pour faire du bou i l 
l o n ; celle des jeunes est t rès -dé l ica te et a un 
fume t sauvage fo r t ag réab l e . La chasse des 
paons n'est pas d i f f ic i le , tant ces oiseaux sont 
communs; un novice les prend sans peine. 
Dans les local i tés où ils ne sont pas r ega rdés 
comme des ê t res sacrés , on en capture un t rès-
grand nombre avec des collets, des filets et 
d'autres p ièges , et on les a m è n e vivants au mar
c h é . Ceux qu i ont dé jà un certain âge suppor
tent facilement la capt iv i té , les jeunes au con
traire sont difficiles à é lever . 

C a p t i v i t é et d o m e s t i c i t é . — On ne Sait à 
quelle é p o q u e le paon vulgaire f u t in t rodui t en 
Europe. Alexandre le Grand ne le connaissait 
pas comme oiseau domestique, puisque l'his
toire nous apprend qu ' i l f u t saisi d ' é t o n n e m e n t 
quand i l l ' ape rçu t pour la p r e m i è r e fois dans 
sa campagne des Indes; elle nous dit aussi 
q u ' i l en apporta plusieurs individus en Europe. 
Éta ient -ce les premiers qu'on y voyait, ou bien 
la flotte de Salomon rapporla-t-elle r é e l l emen t 
des paons du pays d'Ophir? Je n'essayerai pas 

de trancher la question. A u temps de Périclès, 
un paon étai t chose tellement rare en Grèce, 
qu'on venait de loin pour le voir. Élien dit qu'un 
paon valait mil le drachmes, environ 1,800 francs 
de notre monnaie. Si c'est rée l l ement Alexan
dre qu i introduisi t le paon en Grèce, ces oi
seaux ont d û s'y mul t ip l i e r t rès- rapidement , 
car Aristote, qui ne su rvécu t que de deux ans 
à son élève, en parle comme d'un oiseau bien 
connu dans tout le pays. Le paon joue un grand 
rôle dans l 'empire romain ; Vitell ius et Hélio-
gabale servaient à leurs convives des plats énor
mes de langues et de cervelles de paon, assai
sonnées avec les épices des Indes les plus chères. 
A Samos, on élevait des paons dans le temple 
de Junon ; un paon y étai t r eprésen té sur les 
monnaies. En Allemagne et en Angleterre, ces 
oiseaux é ta ien t encore fo r t rares au quatorzième 
et au q u i n z i è m e siècle . Les barons anglais 
donnaient des preuves de leur richesse en faisant 
servir dans leurs festins d'apparat un paon rôti, 
o rné de ses plumes, et e n t o u r é de pruneaux, 
alors t rès - ra res . 

Gesner, dont l'ouvrage parut en 1557, con
naissait parfaitement le paon, et le décrit très-
exactement, mais en expliquant ses mœurs à 
sa f açon . « Parmi tous les grands oiseaux, dit-il, 
le paon remporte le prix par son port, son in
telligence et sa m a j e s t é . U admire lui-même sa 
b e a u t é , et quand quelqu'un le loue, aussitôt il 
é ta le ses plumes dorées , et les fai t voir comme 
un superbe parterre de fleurs ; l'insulte-t-on, il 
les cache et montre ainsi qu ' i l n'aime pas les 
railleries. Tant qu'on l 'admire, i l étale sa queue; 
mais aussi tôt qu ' i l a p e r ç o i t ses vilaines pattes, 
i l devient triste et laisse retomber sa queue. 
Quand i l se réveil le la nui t , et qu ' i l ne peut 
se voir au mi l ieu des t énèb re s , i l pousse des 
cris affreux, croyant avoir perdu sa beauté. Le 
paon ne sait pas seulement qu ' i l est le plus 
beau de tous les oiseaux, i l sait aussi en quoi 
consiste sa b e a u t é ; aussi, i l lève la tête et de
vient fier des plumes qui le parent et qui lui 
font en é té un abri naturel . Quand i l veut ef
frayer quelqu 'un , i l hér i sse toutes ses plumes, 
fai t du bru i t avec elles, et fa i t de sa belle tête 
comme un t r ip le bouquet. Quand i l veut se 
r a f r a î ch i r , i l éca r t e ses plumes, se fait ainsi 
de l 'ombre, et de cette f açon se garantit de la 
chaleur. Quand la brise souffle, i l écarte ses 
ailes afin que l 'air y pénè t r e et le rafraîchisse. 
Le loue-t-on, i l t é m o i g n e son contentement, 
comme un bel enfant ou une jol ie femme ; H 
é ta le toutes ses plumes, qu i ressemblent à un 



L E P A O N S P I C I F È R E . 

beau j a r d i n ou à un superbe tableau. Devant 
les peintres, i l demeure par fa i tement i m m o b i l e , 
de sorte qu' i ls peuvent l ' examiner tou t à f o n d 
et fa i re son por t ra i t , comme le d i t É l i e n . Le 
paon est un oiseau t r è s - p r o p r e , i l marche avec 
p r é c a u t i o n pour ne pas se s a l i r ; si , pendant 
son premier â g e , i l se m o u i i ï e , i l en m e u r t 
comme s'il ne pouvait r ien souf f r i r de ma lp ro 
pre, d i t A lbe r t . On d i t vulgai rement que le 
paon est m é c h a n t , m ê m e impudique . I l do i t 
manger ses propres e x c r é m e n t s . Le paon mue 
sa queue tous les ans; à l ' époque où les feui l les 
commencent à pousser et les arbres à f l e u r i r , 
elle repousse; mais lorsqu ' i l l 'a perdue, i l se 
cherche un l ieu c a c h é , où i l reste honteux j u s 
q u ' à ce qu'elle soit de nouveau c o m p l è t e m e n t 
déve loppée . C léa rque raconte que, de son temps, 
u n paon aimait tel lement une jeune f i l l e , q u ' i l 
ne put l u i survivre. Les paons et les pigeons 
sont amis. Les faisans sauvages sont te l lement 
m é c h a n t s qu'ils n ' é p a r g n e n t pas les paons, mais 
fondent sur eux et les d é c h i r e n t . Le paon v i t 
vingt-cinq ans, comme le d i t Ar i s to te . 

« Lorsque le paon monte sur un l ieu é l evé , 
c'est un signe de p l u i e ; et i l pleuvra cer ta i 
nement dans la n u i t , s ' i l crie plus que de cou
tume. Par son c r i , i l effraye les serpents et chasse 
tous les animaux venimeux. Lorsque les paons 
remarquent qu 'on a p r é p a r é un poison, ils se 
rendent à cet endroi t , cr ient , ouvrent leurs 
ailes, fon t tomber le poison du vase q u i le con
tient . Rasis et Avicenne conseillent à ceux qu i 
craignent les animaux venimeux, de tenir p r è s 
d'eux des paons et des belettes. » 

Je n'ai pas besoin de fa i re ressortir le fantas
t ique de cette descript ion. Le paon est d 'ai l leurs 
tel lement connu, que je n 'aurai que quelques 
mots à di re . A certains é g a r d s , nous partageons 
encore l 'opin ion de Gesner : ce q u i domine chez 
le paon, c'est l 'orguei l et la v a n i t é , et i l le mon 

tre non-seulement v is -à-v is de sa femel le , mais 
encore à l ' égard de l 'homme. I l est en outre 
égoïs te et despote. Dans une basse cour, i l se 
rend souvent insupportable ; sans ê t r e p r o v o q u é 

i l f ond sur d'autres oiseaux plus faibles , les 
mal t ra i te , les tue m ê m e . Parfois, i l s'attaque 
aux dindons, mais i l r e ço i t alors le c h â t i m e n t de 

sa t é m é r i t é . A u Jard in zoologique de Hambourg , 
les paons et les dindons vivent ensemble et sont 
cont inuel lement en querel le . I l arr ive f o r t sou
vent que deux paons se battent avec acharne
ment : le va incu , pour se venger de sa d é f a i t e , 
attaque alors un d i n d o n ; mais c e l u i - c i appelle à 
son secours, et tous les autres dindons, les dindes 
m ê m e , accourent pour c h â t i e r l 'o rguei l leux en
fan t de l 'Asie . M a l g r é son courage, le paon 
succombe sous le nombre . I l est ob l i gé de se sau
ver, mais a p r è s avoir é t é c rue l lement b a t t u . 
» Le paon s'est c o m p l è t e m e n t a c c l i m a t é sous 
notre ciel ; on pour ra i t l 'abandonner à l u i - m ê m e 
aussi bien qu 'on abandonne le faisan. L 'h ive r 
l u i est peu nu i s ib le ; et par les f ro ids les plus r i 
goureux, i l va t ou jou r s passer la n u i t au m ê m e 
endroi t qu'en é t é ; i l se laisse enfou i r sous la 
neige sans ensou f l r i r . Quand on l u i donne une 
certaine l i b e r t é , i l n'est nu l l emen t d i f f i c i l e à 
n o u r r i r ; i l p rend les m ê m e s al iments que les 
poules et va encore en chercher d'autres dans 
les cours et les ja rd ins . I l semble avoir besoin 
de manger des substances vertes. 

Pour é l eve r des paons, i l f au t leur donner 1P. 
plus de l i b e r t é possible. La paonne ne couve 
que là o ù elle ne sera pas t r o u b l é e . El le sait à 
mervei l le chois i r pour n icher un endroi t conve
nable, et dans les condi t ions les plus diverses. 
Son n i d est t r è s - g r o s s i è r e m e n t c o n s t r u i t ; cha
que couvée est de quatre ou c inq œ u f s , rare
ment de plus de six. A u bout de t rente j o u r s 
d ' incubat ion, les jeunes é c l o s e n t ; si la m è r e 
n'est pas d é r a n g é e , elle s'occupe d'eux avec ar
deur, les guide, les condui t , les d é f e n d de toutes 
ses forces lo rsqu 'un ennemi les menace, se 
montre en u n m o t excellente m è r e . Mais si elle 
est f r é q u e m m e n t t r o u b l é e pendant qu'elle les 
abrite sous ses ailes, elle f i n i t par s ' i n q u i é t e r 
plus d ' e l l e - m ê m e que de ses petits, et souvent 
elle les abandonne, sur tout la n u i t ; sans é g a r d 
pour leur faiblesse, elle va se coucher au l ieu 
qu 'el le a a d o p t é . Les jeunes paons croissent 
rap idement ; à t rois mois , on peut d é j à d i s t in 
guer les sexes; mais ce n'est q u ' à t rois ans 
qu ' i ls a c q u i è r e n t leur plumage déf in i t i f , et qu ' i l s 
deviennent aptes à se reprodui re . 
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L E S N U M I D 1 D É S — NUM1D/E. 

Die Perlhùhner, the Pintados. 

Les sœurs de Méléagre, inconsolables de la 
mor t de leur f r è re , furent changées en oiseaux 
dont le plumage para î t comme aspergé de lar
mes. Telle est la légende qui nous apprend que 
l'existence des pintades n ' é ta i t pas ignorée des 
Grecs et des Romains. La description que l 'on 
trouve de ces oiseaux dans les anciens t ra i tés 
d'histoire naturelle ou d'agriculture est si exacte, 
qu'on est conduit à admettre qu'ils connaissaient 
deux espèces . Varron n'en décr i t qu'une, mais 
Golumelle distingue expres sémen t la pintade à 
lobes bleus de celle à lobes rouges. Nous savons, 
en outre , que les pintades é ta ien t tellement 
communes en Grèce , que les pauvres pouvaient 
en o f f r i r dans les sacrifices. Après la chute de 
l 'empire romain , ces oiseaux paraissent avoir été 
peu cons idé rés , et avoir m ê m e disparu de l 'Euro
pe. Ce n'est que dans les auteurs du qua to rz i ème 
siècle qu ' i l en est de nouveau fa i t mention. Peu 
après la découver te de l ' A m é r i q u e , des naviga
teurs introduisirent dans le nouveau monde 
quelques individus de la pintade commune. Elle 
trouva là un climat tellement favorable, qu'elle 
repassa à l 'état sauvage. Jusque dans ces derniers 
temps, nous ne connaissions bien qu'une espèce , 
et encore ne la connaissions-nous q u ' à l 'état 
domestique ; au jourd 'hui nos connaissances à 
ce sujet se sont bien é t endues , cependant beau
coup de détai ls concernant l 'histoire des espèces 
nous sont encore inconnus. 

C a r a c t è r e s . — Les numid idés ont le corps 
épa i s , les ailes courtes; la queue moyenne; les 
sus-caudales t rès - longues ; le plumage abondant; 
les pattes moyennes, et g é n é r a l e m e n t dépour 
vues d'ergots ; les doigls courts, la tête plus ou 
moins nue, et portant des ornements en forme 
de huppe, de touffe, de cimier, de caroncule, 
de lobes c u t a n é s ; un plumage assez uniforme, 
p i r semé de taches perlées claires sur un fond 
sombre, et identique dans les deux sexes. 

LES ACRYLLIUMS - ACRYLLIUM. 

Die Kônigsperlhûhner, the King-Pintados. 

Caractères. — Les acrylliums, qu'on distin
gue aussi sous le nom de pintades royales, 
peuvent ê t re cons idérés comme tenant le premier 

rang. Us ont le corps al longé, le cou long et 
étroi t , la tê te petite, nue, o rnée d'une crête de 
plumes t r è s - cour t e s , ve loutées , s 'é tendant d'une 
oreille à l'autre en passant sur l 'occiput; les plu
mes du cou lancéolées ; les r émiges secondaires 
beaucoup plus longues que les primaires, et les 
rectrices méd ianes plus que les latérales ; le bec 
court, f o r t , t r è s - r e c o u r b é , à mandibule supé
rieure manifestement crochue; les tarses hauts, 
munis d'une callosité, tenant lieu d'ergot. 

L'ACRYLLIUM VAUTOUR — ACRYLLIUM 
VULTURITSUM. 

Das Geierperlhuhn, the Hawk-Pintado. 

Caractères. — L'acryllium vautour est un 
for t bel oiseau : i l a la crê te d'un brun-rouge 
foncé , le bec bleu-d'outremer, rayé longitudi-
nalement de noir et de blanc d'argent; chacune 
des plumes longues et é t ro i tes du cou finement 
p o n c t u é e de gris, sur un fond noir, avec une raie 
méd iane blanche, d'environ 3 m i l l i m . de lar
ge, et un large l iséré bleu-d'oulremer; le mi
lieu de la poitrine, d 'un noir ve louté ; les côtés 
de la m ê m e rég ion d'un bleu d'outremer su
perbe; les plumes du haut du dos marquées 
au centre d'une ligne claire, et très-élégamment 
variées de lignes ondu lées et de points gris-noir 
et gris-blanc; le reste du plumage gris-noir ou 
gr i s - foncé , s e m é de points et de marbrures gris-
clair. Chacune des taches rondes est entourée 
d'un cercle noir . Sur les plumes des flancs et 
du ventre, ces taches sont plus grandes;'sur 
celles qui couvrent les plumes bleues des côtés 
de la poitr ine, le cercle noir est entouré lui-
m ê m e de lignes lilas, disposées en réseau ; sur 
les barbes externes des scapulaires et des rémi
ges secondaires, les taches se confondent en l i
gnes blanches, é t ro i t e s . Les barbes externes des 
quatre ou cinq p remiè res rémiges secondaires 
sont bordées d'un large liséré lilas. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'acryllium 
vautour n'habite que la côte sud-est de l'Afri
que, et encore seulement, paraît-il , les environs 
du Dschub ou Djuba, c ' e s t -à -d i re la portion de 
côte comprise entre les villes de Barawa et de 
Lamu. Le beau mâle que possède le jardin zoo
logique de Hambourg est originaire de Raravva 
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ou Brawa, sous le 5° de la t i tude n o r d ; von der 
Decken m'a d i t avoir vu la p lupar t de ces beaux 
oiseaux entre le 2° et le 4 # de l a t i tude sud, et 
surtout dans les bas-fonds. Outre l ' i n d i v i d u d u 
Jardin zoologique de H a m b o u r g , u n autre est 
venu en Europe. On avait i n d i q u é la c ô t e occ i 
dentale d ' A f r i q u e comme é t a n t s a p a t r i e , p u i s p l u s 
tard Madagascar. Layard croyait y avoir vu cette 
espèce à l ' é ta t domestique. Mais les c o m m u n i 
cations verbales de von der Decken et diverses 
lettres que j ' a i r e ç u e s d ' E u r o p é e n s ins t ru i t s , é t a 
blis à Zanzibar, s'accordent à regarder comme 
e r r o n é e l 'opinion de Layard , et f o n t croi re que 
cet auteur a vu une autre pintade que l 'a-
c r y l l i u m vautour. 

C a p t i v i t é . — Si j ' e n juge d ' a p r è s le seul i n 
div idu que j ' a i e o b s e r v é , l ' a c r y l l i u m vautour se 
distingue à son avantage des autres n u m i d i d é s . 
I l est plus é l é g a n t , p a r a î t plus é l a n c é , t ien t 
la tê te plus droite ; i l est sur tout t r è s - d o u x 
et t r è s - p a i s i b l e . Celui dont je parle s ' é ta i t en 
t i t s -peu de temps a t t a c h é à son gardien. U se 
laissait prendre et porter par l u i , sans jamais se 
d é f e n d r e ; i l se contentait d'une nour r i tu re 
t r è s - s i m p l e , mais cependant mieux choisie que 
celle des autres vola i l les ; i l a imai t sur tout la 
p â t é e des grives, m ê l é e à beaucoup de vert . L a 
chaleur semblait l u i ê t r e plus n é c e s s a i r e encore 
qu'aux autres n u m i d i d é s . Dans un hiver r i g o u 
reux, et bien qu 'on l ' eû t t enu dans une cham
bre chaude, i l eut les pattes ge l ées . E n é t é , on 
le voi t à m i d i se chauffer au soleil , tandis que 
les pintades se cachent, à cette heure, à l 'ombre 
d 'un buisson ; s ' i l f a i t du vent, i l se tap i t dans 
le coip le plus ab r i t é et y reste tout le j o u r . Cette 
espèce est celle qui ornerai t le mieux nos basses-
cours, mais elle serait encore plus d i f f i c i l e à 
é lever que la pintade commune. 

L ' ac ry l l ium que possède le Jard in zoologique 
de Hambourg lance un cr i t r è s - s ingu l i e r , com
posé de trois parties, et qu 'on ne peut mieux 
comparer qu'au b r u i t d'une roue m a l g r a i s s é e . 
On peut le rendre par : tiet-ti-tiet. La p r e m i è r e 
syllabe est longue et t r a î n a n t e , la seconde b r è v e , 
la t r o i s i è m e longue encore. Toutes trois se su i 
vent t r è s - r a p i d e m e n t . I l n'est pas d i f f i c i l e de 
distinguer ce c r i de celui des autres n u m i d i -
d i s . 

LES GUTTÈRES — GUTTERA. 

Die Schopfperlhùhner, the crested Pintados. 

Caractères. — Les gutlères ou pintades hup
pées se dist inguent g é n é r i q u e m e n t par une tê te 

o r n é e d'une huppe c o m p l è t e . E n out re , elles ont 
la gorge nue, d é p o u r v u e de ba rb i l lons , mais re
couverte d 'une m e m b r a n e c u t a n é e p r o f o n d é m e n t 
p l i s s é e ; u n bec v igoureux ; des tarses moyens ; 
une queue cour te et pa r fa i t ement r e c o u r b é e en 
dedans. 

LA GUTTÈRE DE PUCHERAN — GUTTERA 
PUCHERANIl. 

Das Schopfperlhuhn, the crested Pintado. 

Caractères. — La guttère de Pucheran a le 
p lumage s e m é de t r è s - p e t i t e s taches, rondes ou 
ovales, sur f o n d b l e u , pa r tou t é g a l e m e n t r é p a n 
dues, sauf sur les barbes externes des couver tu 
res des bras où elles sont confluentes et f o r m e n t des 
bandes ; les r é m i g e s pr imai res d 'un gris b r u n , 
à peine t a c h e l é e s ; les r é m i g e s de l 'avant-bras 
largement b o r d é e s de blanc sur les barbes ex
ternes ; la huppe d 'un noi r v e l o u t é m a l ; la t ê t e 
et la partie nue d u cou d 'un rouge- laque ; la 
part ie p o s t é r i e u r e p l i s sée du cou d 'un g r i s - v i o 
let f o n c é ; l 'œil b r u n - f o n c é ; le bec jaune-de-corne, 
avec la base b l e u â t r e ; les pattes d 'un c e n d r é 
f o n c é , tournan t presque au noi r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a g u t t è r e 
de Pucheran habite les m ê m e s c o n t r é e s que 
l ' a c ry l l i um vautour , c ' e s t - à - d i r e le sud-est de 
l ' A f r i q u e , seulement son aire de dispersion est 
plus é t e n d u e . El le n'existe pas à Zanzibar, mais 
elle est assez commune sur le cont inent . K i r k 
en observa de grandes bandes dans le delta du 
Z a m b è z e , p r è s de Djubanga , et dans l ' i n t é r i e u r 
du pays, à environ 40 mi l les à l'est des chutes 
V i c t o r i a . 

LES PINTADES — NUMIDA. 

Die Perlhùhner, the Guinea-Fowls. 

Caractères. — Les pintades proprement di
tes, types de la f a m i l l e des n u m i d i d é s , ont au 
sommet de la t ê t e u n tubercule calleux plus ou 
moins p r o n o n c é et deux caroncules ou b a r b i l 
lons à la mandibu le i n f é r i e u r e ; l eur cou est 
plus ou moins d é n u d é de plumes. 

LA PINTADE COMMUNE — NUMIDA MELEAGRIS. 

Das gemeine Perlhuhn , the common Guinea-Fowl. 

Caractères. — La pintade commune(/?#. 126) 
est l ' e s p è c e souche de notre pintade domest ique. 
L'oiseau en l i b e r t é a le haut de la po i t r ine et le 
d e r r i è r e du cou d 'un lilas u n i f o r m e , le dos et le 
c roup ion gris, p a r s e m é s de petites taches b l au -
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ches, en tou rée s d'un cercle foncé , les couvertures 
supé r i eu re s des ailes éga l emen t variées de taches 
blanches, mais plus grandes et en partie con-
fluenles, les barbes externes des r émiges secon
daires m a r q u é e s de raies transversales é t ro i tes ; 
la face in fé r i eu re du corps d'un gris noir semée 
r é g u l i è r e m e n t de grandes taches rondes ; les 
r émiges b r u n â t r e s , bo rdées en dehors de blanc, 
avec les barbes internes i r r é g u l i è r e m e n t rayées 
et point i l lées de blanc ; les rectrices d 'un gris 
foncé , t ache tées de blanc, les la térales seules 
é tan t rayées ; les caroncules larges et assez lon
gues; l 'œil b r u n - f o n c é , les joues d'un blanc 
b leuâ t r e ; le bec d 'un rouge j a u n â t r e ; le tuber
cule calleux qui surmonte le bec rouge ; les pat
tes d'un gris ardoisé sale, couleur de chair vers 
la naissance des doigts. 

Les pintades domestiques sont plus petites et 
offrent de nombreuses variétés : on trouve des 
individus point i l lés , quadr i l l é s , b l anchâ t r e s , rou
geâ t r e s , etc. 

LA PINTADE A CASQUE — NUMIDA MIT RAT A. 

Das Helmperlhuhn, the helmed Guinea-Fowl. 

Caractères. — Dans le sud de l'Afrique, la 
pintade commune est r e m p l a c é e par la pintade 
à casque. Celle-ci a le tubercule calleux de la 
tê te plus grand ; les caroncules minces et lon
gues; le plumage noir mat, plus clair au ventre, 
s e m é de taches régu l iè res , grandes ; les plumes 
de la nuque et de la gorge rayées transversale
ment de gris ; les barbes externes des r émiges 
secondaires m a r q u é e s de taches confluentes; 
l 'œil gris-brun; la partie supé r i eu re de la tê te et 
la racine du bec rouge-laque; une tache demi-
circulaire en a r r i è re de l 'œil ; la partie pos té r ieure 
du cou et la gorge d'un bleu ver t ; le mi l ieu du 
cou bleu foncé ; les caroncules violettes à la base, 
rouge-corail à l ' ex t rémi té ; le casque jaune-de-
c i re ; le bec couleur de-corne; les pattes d 'un 
bleu noir . Cet oiseau a 60 cent, de long, la l o n 
gueur de l'aile est de 27 cent., celle de la queue 
de 19. 

LA PINTADE PTILOIUIYNQUE — NUMIDA 
PTILORHYNCIIA. 

Das Pinselperlhuhn, the Pencil-Pintado. 

Caractères. — Je mentionnerai encore la pin
tade pt i lorhynque ou à pinceau, parce que c'est 
à elle que s'applique ce que j ' au ra i à dire de la 
vie des pintades en l ibe r té . Les plumes roides, 
qui lui forment une collerette, sont d'un noir 

velouté ; elle a les plumes du cou finement moi
rées de gris c end ré clair, sur un fond gris-
brun ; celles du dos d'un g r i s - b r u n â t r e foncé, 
semées de petites taches arrondies, plu s 

prononcées sur les couvertures supérieures 
des ailes, confluentes et en taches allongées 
sur les barbes externes des scapulaires, en 
larges raies blanches, plus ou moins interrom
pues sur les grandes couvertures des ailes; le 
ventre à reflets gris-bleu ; la poitrine, les flancs el 
les couvertures in fé r i eu res de la queue variés de 
taches grandes et bien arrondies ; les rémiges 
secondaires d 'un gris b run , marquées de raies 
gris-clair ou b l a n c h â t r e s , plus prononcées sur 
les barbes externes que sur les internes ; les ré
miges secondaires m a r q u é s de taches très-nettes, 
mais se confondant peu à peu, sur les barbes ex 
ternes, avec un liséré bleu-clair, finement moiré 
de brun clair et de b run f o n c é ; les rectrices éga
lement m a r q u é e s des taches nettes, mais non 
parfaitement arrondies; l 'œil brun ; les joues, 
ainsi que le lobe qui en na î t , d'un bleu clair; la 
gorge couleur-de-chair r o u g e â t r e ; le haut de 
la tê te couleur-de-corne, le pinceau de poils 
roides et soyeux qu i se trouve à la base delà 
mandibule s u p é r i e u r e d 'un jaune clair ; le 
bec r o u g e â t r e à la base, couleur-de-corne 
claire à la pointe ; les pattes d'un gris-brun 
f o n c é . 

Deux autres pintades, décr i tes , l'une sous le 
nom à'Agelastus meleagrides, l 'autre sous celui de 
Phasidus niger, dont on a fai t par conséquent 
deux genres distincts, habitent l'ouest de l'Afri
que; mais ces oiseaux sont trop peu connus 
pour que nous ne nous croyions pas autorisé à 
les passer sous silence. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des pintades. 
— Tous les n u m i d i d é s sont originaires d'Afri
que; mais la pintade commune est repassée à 
l 'état sauvage, avons-nous déjà dit , dans l'Amé
rique centrale, et m ê m e , d 'après Hartlaub, dans 
les îles de la !-'onde. 

La pintade commune para î t être propre à 
l'ouest de l ' A f r i q u e ; onla trouve en grand nom
bre à Sierra Leone, dans l'Aschanti, l'Aguapion, 
et dans les îles du Cap-Vert. Elle est redevenue 
sauvage dans les Indes occidentales. Existe-
t-elle r é e l l e m e n t au sud el à l'est de l'Afrique, 
comme le p r é t e n d e n t quelques voyageurs, je 
l ' ignore, mais je ne me trompe peut-être pas en 
avançan t qu'on l'a confondue avec la pintade à 
casque. 

Celle-ci semble ê t re r é p a n d u e sur une vaste 
é t e n d u e de pays, et se trouve partout en grand 
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nombre. K i r k en v i t des bandes c o n s i d é r a b l e s sur 
les bords du Z a m b è z e , pendant la s é c h e r e s s e ; les 
chasseurs de von der Decken la c o n s i d è r e n t 
comme un des oiseaux les plus communs dans 
les pays qu ' i ls ont parcourus. 

I l en est de m ê m e de la pintade p t i lo rhynque , 
qui habite tou t le nord-est de l ' A f r i q u e , à pa r t i r 
d u 16° de la t i tude. Le chasseur q u i prend pied 
sur la côte de la mer Rouge ne tarde pas à la 
c o n n a î t r e , car elle s'y mont re dans b ien des en 
dro i t s ; mais celui qu i parcour t l ' i n t é r i e u r des 
terres la voit partout, dans les f o r ê t s vierges 
comme dans les steppes, dans les montagnes 
comme dans la plaine. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m c d e s p i n t a d e s . — 
Les diverses espèces de pintades semblent avoir 
le m ê m e genre de vie. D 'après ce que j ' a i pu voir , 
elles ont besoin de loca l i tés couvertes, de buis
sons et de tai l l is laissant entre eux des espaces 
nus. Les val lées buissonneuses, les f o r ê t s dont 
le sol est couvert d'arbustes, les steppes où ne 
croissent pas seulement de hautes herbes, les 
hauts plateaux des montagnes, les versants à vé
g é t a t i o n luxuriante ,peu e s c a r p é s , m a i s comme se
m é s de roches, sont des endroits q u i conviennent 
parfai tement aux pintades. Dans les montagnes 
r av inées des î les du Cap-Vert , elles t rouvent , d i t 
Bolle , des loca l i tés te l lement a p p r o p r i é e s à leur 
genre de vie, qu'elles y sont en masse ; plus une 
île est grande et sauvage, plus ses montagnes sont 
dé se r t e s , plus aussi ces oiseaux sont nombreux . 
De grandes bandes de pintades animent toutes 
les hauteurs, elles habitent les f o r ê t s d 'euphor-
biacées arborescentes, où elles t rouvent des re
fuges assu rés . De semblables loca l i t és se t r o u 
vent dans les îles des Indes occidentales ; aussi, 
les pintades s'y sont-elles rapidement soustraites 
à la dominat ion de l 'homme et se sont é t ab l i e s en 
l i be r t é . I l y a cent soixante ans qu'elles é t a i e n t 
dé j à communes à la J a m a ï q u e , nous d i t Falconer ; 
au jourd 'hu i , elles y sont te l lement nombreuses, 
qu'elles arr ivent parfois à l ' é t a t de fléau. A Cuba, 
on les rencontre dans diverses l o c a l i t é s , sur tout 
dans l'est, o ù se t rouvent de nombreuses plan
tations de café a b a n d o n n é e s . Des pintades ap
pr ivo isées y sont r e s t ée s , pense Gundlach; elles 
s'y sont mu l t i p l i é e s et sont redevenues tou t à 
fa i t sauvages. 

Les pintades sont des oiseaux s é d e n t a i r e s , 
mais non dans toute l 'acception du mo t . Je me 
rappelle en avoir t r o u v é , à certaines é p o q u e s , 
dans des f o r ê t s et des steppes où on n'en voi t pas 
d 'ordinaire , et K i r k d i t e x p r e s s é m e n t que dans-
l'est de l ' A f r i q u e , au commencement de la sai-
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son des pluies, elles se r e t i r en t dans l ' i n t é r i e u r 
des terres, s'y s é p a r e n t et se reproduisent . 

On n'est pas longtemps sans les apercevoir , 
quand elles sont en nombre dans une l o c a l i t é . 
Elles se f o n t sur tou t remarquer le m a t i n et le 
soir, quand elles poussent l eur c r i , semblable au 
son d'une t rompet te ; c r i d i f f i c i l e à d é c r i r e , 
mais que tout le monde c o n n a î t . Je dois dire 
cependant que j e n 'a i entendu cr ie r ainsi que 
la pintade à casque. L a g u t t è r e de Pucheran 
n'est pas cr iarde ; celle que nous avons pousse 
quelquefois u n l é g e r gloussement, sur u n ton 
assez é l e v é ; i l se pour ra i t que ce f û t une fe 
mel le . 

Les pintades fu ien t l ' h o m m e . Elles sont moins 
prudentes que c ra in t ives ; dans t ou t an imal de 
grande tai l le elles voient u n ennemi . U n t r o u 
peau de b œ u f s les effraye, la vue d ' u n chien 
les met c o m p l è t e m e n t hors d'elles, celle d 'un 
homme les surexcite au dern ier po in t . I l n'est 
donc pas faci le d'observer leurs a l lu res ; dans 
tous les cas, on ne le peut q u ' à la c o n d i t i o n de 
les approcher avec m i l l e p r é c a u t i o n s . Lorsque 
l 'on a entendu le c r i d'une compagnie, i l f a u t 
s'avancer dans sa d i r ec t ion , dans le plus grand 
silence, et l ' on peut alors voi r les pintades f r a n 
chissant une c l a i r i è r e , courant au m i l i e u des r o 
chers, passant au travers des buissons. Comme 
les Indiens dans leurs excursions belliqueuses, 
ces oiseaux se suivent en longues files, u n à u n , 
et ce que l ' u n f a i t , les autres le r é p è t e n t . I l est 
t r è s - r a r e de rencontrer u n couple i so lé ; des fa
mil les de quinze à v i n g t ind iv idus s'observent 
plus f r é q u e m m e n t ; mais, le plus souvent, o n voi t 
des compagnies f o r m é e s de six à h u i t f ami l l es . 
L ' u n i o n la plus i n t ime r è g n e au sein des f a 
mil les comme des compagnies, car la pintade a 
des instincts sociaux t r è s - d é v e l o p p é s . Une de 
ces compagnies est-elle e f f r a y é e , elle se divise 
par fami l les , q u i se divisent à leur l o u r ; chacun 
des ind iv idus q u i la composent ne s ' i n q u i è t e que 
de l u i - m ê m e ; chacun s 'enfuit , courant ou vo
lant, vers la retrai te la plus p roche ; mais dès 
que le danger s'est u n peu é l o i g n é , les m â l e s 
fon t re ten t i r leur voix, et toutes accourent à ces 
cris . Ce n'est que là o ù les pintades sont beau
coup c h a s s é e s , qu'elles s'envolent lo rsqu 'on les 
e f f raye ; par tout a i l leurs , elles cherchent aussi 
longtemps qu'elles peuvent leur salut dans la 
course. Souvent elles courent plusieurs minu te s 
devant le chasseur, avant de s'envoler, mais en se 
maintenant tou jours hors de la p o r t é e d 'un 
fus i l c h a r g é à p lomb Elles savent, en outre, ha
bi lement prof i te r de chaque bloc de roche, de 
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chaque buisson, pour se dissimuler. Un vieux 
mâ le conduit la bande. Toujours en avant, c'est 
l u i qui indique la ligne de retraite, qu i donne le 
signal du dépa r t . Un coup de feu retentit , aus
sitôt la compagnie se sépare en petites bandes, 
allant chacune de son cô té , et s'abattant et se 
relevant plusieurs fois avant de venir rejoindre 
le guide. Celui-ci se dirige r é g u l i è r e m e n t vers la 
retraite la plus sû re , au mi l i eu de quelque buis
son i m p é n é t r a b l e , de quelque amas de rocailles; 
à peine a r r ivé , i l fa i t entendre sa voix, et se pose 
sur l 'endroit le plus élevé, comme pour bien se 
montrer à ses sujets d i spersés . Ceux-ci, comme 
nous venons de le dire, accourent, et i l re
prend leur conduite. 

Les pintades se comportent autrement quand 
c'est un chien ou quelque autre carnassier qui 
les poursuit. Elles savent qu'elles ont affaire à 
un ennemi auquel elles ne peuvent é c h a p p e r 
ni par la course, n i par leur vol, qu'elles sont in
capables de soutenir longtemps. Aussi vont-elles 
se percher auss i tô t sur un arbre, et ne peut-on 
presque plus les en faire lever. U semble qu'elles 
oublient tout autre danger; l 'homme, qu'elles 
fuient sans cesse, elles le laissent maintenant 
approcher à une faible distance, avec une sorte de 
t é m é r i t é stupide; elles le voient lever son fus i l , 
sans songer à s'envoler, et elles ne le font que 
quand le coup de feu est part i . Mais, sans perdre 
le chien des yeux, elles vont se r é f u g i e r sur un 
arbre voisin, et laissent le chasseur les appro
cher de nouveau. Ont-elles été eff rayées par 
quelque voyageur inoffensif ou par un chasseur 
dont la carnass ière est pleine; n'ont-elles pas 
entendu le brui t d'une dé tona t ion , elles s ' a r r ê 
tent b ien tô t sur quelque lieu é levé, contemplent 
leur ennemi d'un regard curieux, lancent la tê te 
en avant et en a r r i è r e , poussent finalement un 
cr i pe rçan t et reprennent fui te . C'est ce que 
Bolle a vu pour les pintades communes, dans 
l'ouest de l ' A f r i q u e ; ce que m o i - m ê m e j ' a i ob
servé pour la pintade pt i lorhynque. 

Toutes les pintades passent la nui t sur des 
lieux élevés, où elles se savent en s û r e t é . Elles 
p ré fè ren t les grands arbres au bord d'un cours 
d'eau, par la raison qu ' i l est for t d i f f ic i le de les 
en d é l o g e r ; ou bien, le soir venu, elles g r i m 
pent dans les montagnes, le long des parois ro
cheuses, et s 'é tabl issent , pour dormir , sur des 
pointes et des arê tes de rochers inaccessibles 
aux carnassiers. 

On peut facilement se figurer la façon dont 
les pintades décoren t et animent les c la i r ières 
couvertes d'un gazon court ou c o m p l è t e m e n t 

arides. Avec leur sombre plumage, elles dispa
raissent au mi l ieu des pierres, dont elles ont la 
teinte, mais elles ne s'en d é t a c h e n t que plus vi
vement sur le fond vert de l'herbe. On ne peut 
les m é c o n n a î t r e : leur corps horizontal, leurs 
plumes du croupion lâches , comme hérissées, 
leur queue tombante et i m b r i q u é e , sont telle
ment ca rac té r i s t iques , que personne ne peut les 
confondre avec un autre gal l inacé. Les franco
lins les éga len t en rapidi té , , mais leur vol diffère 
de celui de ces oiseaux ; la pintade donne des 
coups d'aile vibrants, puis elle glisse un instant 
dans l 'air, comme en planant. 

Le r é g i m e des pintades varie suivant les loca
lités et les saisons. A u printemps, lors des pluies, 
elles se nourrissent principalement d'insectes; 
j ' a i t rouvé du moins, à cette époque , l'estomac 
de celles que j ' a i t uées rempl i de sauterelles. 
Plus tard, elles mangent des baies, des feuilles, 
des bourgeons, des pousses d'herbes, des graines 
de toute espèce . A la J a m a ï q u e , elles se sont 
fai t d é t e s t e r : pendant la saison froide, elles sor
tent en bandes nombreuses des forêts, se répan
dent dans les champs et y causent de grands 
dégâts en mangeant les jeunes pousses des plan. 
les et en foui l lant le sol. En un instant, raconte 
Gosse, elles creusent u n t rou , mettent à nu les 
graines en germination et les mangent. C'est 
surtout lors de la plantation des ignames qu'elles 
sont le plus nuisibles, car elles déterrent les 
jeunes plants. « On n'a pas fini les semailles, dit 
Cham, qu'elles ont d é j à découver t et mangé les 
grains. » Gosse fa i t remarquer qu'elles ne tou
chent jamais aux pommes de terre. 

Je n'ai pu observer le mode de reproduction 
des pintades, et n 'ai jamais trouvé de nid avec 
des œ u f s ; par contre, j ' a i r encon t ré souvent des 
jeunes, sous la conduite de leurs parents. De ce 
que j ' a i pu voir, je suis por té à conclure que la 
pintade, en l ibe r té , v i t en monogamie. D'autres 
Voyageurs nous ont appris que cet oiseau pon
dait une douzaine d 'œufs au plus, au milieu 
d'une épaisse touffe d'herbes. Gosse dit que le 
nombre douze est le plus ordinaire, et que les 
œuf s sont posés à terre, sur une simple couche 
de feuilles. Cependant, on en trouverait parfois 
j u s q u ' à v ingt . 

Peu de temps après l 'éclosion, les jeunes pinta
des sont conduites par leurs parents; elles crois
sent rapidement. Dès qu'elles ont atteint la moi
t ié de leur taille définit ive, elles accompagner» 
leurs parents dans toutes leurs excursions, e 

' passent la nu i t pe rchées sur des arbres, à cO 
d'eux. 
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Fig. 127. Le Dindon ocellé. 

Les pintades ont de nombreux ennemis. Tous 
les fé l iens de l ' A f r i q u e , depuis le l é o p a r d ou le 
g u é p a r d jusqu'au lynx et au chat sauvage, tous 
les chacals et renards les poursuivent à tous les 
â g e s ; les petits carnassiers d é t r u i s e n t sur tout 
les œ u f s et les poussins. Les grands rapaces 
chassent activement une proie si faci le à cap
turer , et souvent ces oiseaux p é r i s s e n t sous la 
dent des rept i les; dans l'estomac d 'un boa de 
2 m , 60 de long , je trouvai une pintade adulte. 

Chasse. — Partout l ' homme fa i t ses dé l i ces 
•de la chasse de cet oiseau, par cette seule raison 
que c'est un des gibiers les plus faciles à a t te in
dre . I l est v ra i que des poursuites r é p é t é e s r en 
dent les pintades t r ès -c ra in t ives et d é f i a n t e s ; 
que , d 'un autre cô té , le p lomb souvent ne fa i t 
que glisser sur leur plumage épa i s et s e r r é . Mais 
i l en est autrement si on a un bon chien à met
t re sur leur piste. Elles en ont une telle peur, 

BREHM. 

qu'elles oubl ien t la p r é s e n c e de l ' h o m m e , et 
qu 'on peut quelquefois les prendre avec la m a i n ; 
en t o u t cas, on peut les t i r e r t ou t à l'aise sur 
la branche où elles se sont p o s é e s . Les habi tants 
des steppes du K o r d o f a h n se servent, à cet effet, 
de leurs excellents l év r i e r s , q u i prennent les p i n 
tades à la course et q u i souvent aussi parviennent 
à les attraper en s ' é l a n ç a n t sur elles au m o m e n t 
où elles se l è v e n t . A la J a m a ï q u e , on s è m e sur 
les places o ù elles se t iennent d 'o rd ina i re , des 
grains i m b i b é s de r h u m ou de l iqueur de cas-
save; les pintades avalent ces grains, s 'enivrent, 
perdent toute conscience, t i t uben t et vont enf in 
se poser à un endroi t o ù elles peuvent se croire 
en s û r e t é , et où le chasseur va les ramasser. 
Souvent on t rouve mortes plusieurs de celles 
q u i ont m a n g é des grains enivrants. 

C a p t i v i t é . — Les pintades sont plus faciles à 
apprivoiser qu 'aucun autre g a l l i n a c é sauvage, 

I V - 369 
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mais elles n'arrivent jamais à ê t r e aussi pr ivées 
que les poules domestiques. Même en Afr ique , 
on ne réussi t pas toujours à les faire reproduire, 
et chez nous i l est fort rare que des pintades 
r é c e m m e n t ar r ivées d 'Afr ique s'accouplent et 
pondent. Par contre, elles s'apprivoisent assez 
rapidement pour qu 'on puisse les laisser courir 
l ibrement dans la maison et le j a r d i n ; on peut 
m ê m e les habituer à une voiture de voyage, les 
laisser errer à leur gré autour du lieu de cam
pement; le lendemain matin, au moment du dé 
part, elles sont de nouveau près de la voiture, 
toutes p rê t e s à se laisser enfermer. Des pintades 
captives sont, pour leur m a î t r e , un sujet de dé 
s a g r é m e n t , comme un sujet de plaisir. Elles sont 
querelleuses, se battent continuellement avec 
les poules et les dindons, attaquent les coqs et 
m ê m e les enfants; elles errent au lo in , cachent 
leur n id le plus possible, ne couvent pas avec 

beaucoup d'ardeur et ne peuvent supporter de 
trop grands froids . Par contre, leur pétulance, 
leur b e a u t é , la grâce et la s ingular i té de leurs 
mouvements et de leurs postures, plaident en 
leur faveur. 

On sait que l 'on ne peut pas toujours laisser 
ses œ u f s à la pintade commune, et qu'on est 
obligé de les donner à couver à des poules ou à 
des dindes. La d u r é e de l ' incubation est de vingt-
cinq jours . Les jeunes nouvellement éclos ont le 
dos b run , r ayé et p o n c t u é de fauve; le ventre 
b l a n c h â t r e ; les pattes et le bec rouges. Dans le 
premier plumage qui succède au duvet, leurs 
plumes sont brunes, bordées de roux et de jaune 
roux. On a l'habitude d'avoir un seul mâle pour 
plusieurs femelles; cette maniè re de procéder, 
qui me semble en opposition avec le naturel de 
ces oiseaux, est sans doute une des causes prin
cipales du peu de succès que l 'on a à les élever. 

L E S M É L Ë A G R I D É S — MELEAGR1DES. 

Die Truthùhner, the Turkeys. 

C a r a c t è r e s . — Les mé léag r idés constituent 
une petite famil le qui se distingue de celles que 
nous avons passées en revue et de celles dont i l 
nous reste à faire l 'histoire, par des ca rac t è re s 
essentiels bien t r a n c h é s . 

Us ont le haut du cou nu et couvert de saillies 
verruqueuses vivement co lo rées ; une caroncule 
charnue, érect i le à la base de la mandibule su
p é r i e u r e ; des fanons membraneux au- dessous 
de la mandibule in fé r i eu re . Le mâle porte un 
bouquet de crins au mi l i eu du thorax, et i l a la 
f acu l t é d 'é ta ler les plumes de la queue comme 
le fa i t le paon. 

Cette famil le ne repose que sur le genre sui
vant. 

LES DINDONS — ME LE A GRIS 

Die Truthùhner, the Turkeys. 

Caractères. — Les dindons sont des gallina
cés de forte taille, à corps é lancé , haut sur 
pattes. Us ont la tê te de grandeur moyenne, 
le bec court, fo r t , à mandibule s u p é r i e u r e b o m 
bée et convexe; les tarses assez é l evés ; des 
doigts longs; les ailes t r è s - a r rond ie s , obtuses, la 
t ro i s ième r é m i g e é t a n t la plus longue; la queue 
l é g è r e m e n t a r r o n d i e , f o r m é e de d i x - h u i t pennes 
iarges; le plumage dur, abondant, à teintes m é 
talliques; chaque plume grande et large, et 

quelques-unes du devant de la poitrine trans
fo rmées en appendices soyeux et très-longs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dindons 
habitent l'est et le nord de l 'Amérique , depuis 
le Canada j u s q u ' à l ' isthme de Panama. 

LE DINDON VULGAIRE — MELEAGRIS GALLOPÂVQ. 

Das Truthuhn, der Puter, the Turkey. 

Caractères. — Le dindon vulgaire a le dos 
d 'un brun j a u n â t r e à éclats métal l iques , avec une 
large bordure d'un noir velouté sur chaque 
plume ; le bas du dos et les couvertures de la 
queue d'un brun f o n c é , rayées de vert et de noir ; 
la poitr ine d'un brun j a u n â t r e , plus foncé sur 
les c ô t é s ; le ventre et les cuisses brunâtres,le 
croupion no i r â t r e , avec des bordures peu accu
sées ; les r é m i g e s d 'un brun noir, rayées, les 
primaires de blanc gr isâ t re , les secondaires de 
blanc b r u n â t r e ; les rectrices d'un brun noir, 
m o i r é e s , rayées et finement ponctuées de noir; 
les parties nues de la tê te et du cou d'un bleu 
de ciel c lair , et bleu d'outremer au-dessous 
de l 'œ i l , les verrucosi lés d'un rouge laque; 
l 'œil bleu-jaune; le bec couleur-de-corne blan
c h â t r e ; les pattes d 'un violet pâle ou rouge-
laque. La longueur du dindon est de l V 0 x 

l m , 2 0 ; son envergure de l m , 4 G à l r a ,65 ; la loo-
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gueur de l 'ai le est de 50 cent . , celle de la queue 
de 4 1 . 

La dinde ou poule a u n p lumage p a r é de 
couleurs moins vives. El le a 96 cent, de long , et 
l m , 3 3 d 'envergure; la longueur de l 'ai le est de 
41 cent., celle de la queue de 30. 

« Le poids des poules, d i t A u d u b o n (1), est de 
neuf l ivres, en moyenne. Cependant, dans la sai
son des fraises, j ' a i t u é des femelles qu i ne pon
daient plus et pesaient treize l ivres, et j ' e n ai vu 
quelques-unes de si grasses, que le corps leur 
crevait en tombant à terre , de l 'arbre où on les 
avait tuées . Les mâ le s var ient davantage en tai l le 
et en pesanteur. De quinze à d i x - h u i t livres, c'est 
bellement estimer leur poids ord ina i re . J 'en vis 
u n , en vente, au m a r c h é de Lou i sv i l l e , qu i pesait 
trente-six livres. Ses appendices pectoraux me
suraient un grand pied. 

«Que lques naturalistes r e p r é s e n t e n t la femelle 
comme pr ivée de ces appendices à la gorge ; mais 
tel n'est pas le cas pour l'oiseau c o m p l è t e m e n t 
venu. Les jeunes mâ le s , aux approches du pre
mier hiver, ont s implement , à cette partie, une 
sorte de p r o t u b é r a n c e dans la chair , tandis que 
les poules du m ô m e â g e n 'o f f r en t r i en de parei l . 
La seconde a n n é e , les m â l e s se reconnaissent au 
pinceau de poils q u i peut avoir quatre pouces de 
long , au l ieu que, chez les femelles q u i ne sont 
pas s t é r i l e s , c'est à peine s ' i l est apparent. La 
t r o i s i è m e a n n é e , le m â l e peut ê t r e r é p u t é adulte , 
b ien q u ' i l doive c r o î t r e encore en tai l le et en 
poids, pendant plusieurs a n n é e s . Les femelles, 
à quatre ans, sont dans leur pleine b e a u t é , et 
ont les appendices pectoraux longs de quatre ou 
cinq pouces, mais moins gonf lés que dans le 
m â l e . Les poules s t é r i l e s ne les a c q u i è r e n t que 
dans un âge t r è s - avancé . Le grand nombre de 
jeunes poules qu i manquent des mamelons en 
question, a sans doute d o n n é naissance à cette 
idée , que toutes en sont d é p o u r v u e s . » 

LE DINDON OCELLÉ — MELEAGIIIS OCELLJTJ. 

Bas Pfauentruthuhn, the Peacock-Turkey. 

Caractères. —Le dindon ocellé {fig. 127) a le 
bas du cou, le dos, les scapulaires et tou t le des
sous du corps d 'un vert b r o n z é , chaque p lume 
é t a n t b o r d é e de deux l ignes : une noi re , l ' aut re , 
plus e x t é r i e u r e , d 'un bronze un peu d o r é . Le vert 
b r o n z é , en descendant vers le c roupion , passe 
par d e g r é s à un bleu de saphir, q u i , selon les 
reflets de la l u m i è r e , se change en u n vert d ' é -

(1) Audubon, Scènes de la mture dans les États-Unis. 
Trad. par Eug. Bazin. Paris, 1857, t. 1, p. 25. 

meraude, et la bo rdu re b r o n z e - d o r é s ' é la rg i t 
de plus en plus, prend sur le hau t d u dos l ' éc la t 
de l 'or , sur le c roupion une teinte rouge cu ivre . 
Les sus-caudales et les rectrices o f f r en t quatre 
r a n g é e s transversales d 'yeux é c l a t a n t s , s é p a r é s 
par des espaces gris et v e r m i c u l é s ; ces yeux 
sont f o r m é s par une tache bleue et verte, qu ' en 
toure u n cercle n o i r , et sont b o r d é s , en ou t re , 
d u cô té q u i regarde l ' e x t r é m i t é de la p lume , 
par une large bande couleur or changeant en 
cu iv re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des d i n d o n s . — 
Le d indon oce l l é , dont , pendant longtemps , 
on n'a connu en Europe q u ' u n seul i n d i v i d u , ha
bite la baie de Honduras . Quant à l 'aire de dis
persion du d indon vulga i re , vo ic i ce qu 'en d i t 
A u d u b o n (1) à qu i nous emprunterons aussi tou t 
ce q u i est r e l a t i f à l 'h is to i re de cette e s p è c e en 
l i b e r t é . 

« Les port ions non encore d é f r i c h é e s des 
É t a t s d ' O h i o , deKen tucky , d ' I l l ino is e t d ' I n d i a n a ; 
une immense é t e n d u e de pays, au nord-ouest 
de ces distr icts , sur le Mississipi et le Missour i , 
et les vastes c o n t r é e s dont les eaux viennent se 
d é v e r s e r dans ces deux fleuves, depuis leur con
f luent j u s q u ' à la Louis iane, et q u i r e n f e r m e n t 
les parties bo i sées de PArkansas, du Tennessee 
et de l 'Alabama, telles sont les r é g i o n s où 
abonde ce magni f ique oiseau. I l est moins c o m 
m u n en Géorg i e et dans les Carol ines; devient 
encore plus rare dans la V i r g i n i e et la Pensyl-
vanie; et maintenant c'est à peine si l 'on en 
voi t à l'est de ces derniers É t a t s . Dans t ou t le 
cours de mes excursions à travers Long-Is land, 
l 'É ta t de N e w - Y o r k et les divers pays en tourant 
les lacs, je n 'en ai pas r e n c o n t r é un seul ; et 
pourtant je savais q u ' i l en existait quelques-uns 
de ce c ô t é . On en trouve encore tou t le l o n g de 
la c h a î n e des monts Al legbanys . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Le d indon 
sauvage n ' é m i g r e q u ' i r r é g u l i è r e m e n t , et ce n'est 
q u ' i r r é g u l i è r e m e n t aussi q u ' i l va par t roupes. 
Comme se rappor tant à la p r e m i è r e de ces c i r 
constances, j e noterai q u ' a u s s i t ô t que les f r u i t s 
des f o r ê t s deviennent plus abondants dans une 
partie de la c o n t r é e que dans une autre, on vo i t 
les dindons se d i r ige r pet i t à pet i t vers ce po in t , 
en t rouvant de plus en plus de n o u r r i t u r e , à me
sure qu ' i ls approchent du l i eu q u i en est le 
mieux p o u r v u ; et c'est ainsi qu ' i l s s'en vont , 
t roupe a p r è s t roupe, se suivant les uns les autres 
j u s q u ' à ce q u ' u n d is t r ic t soit e n t i è r e m e n t aban
d o n n é , tandis qu 'un autre se trouve i n o n d é de 

(1) Audubon, loc. cit., p. 27 et suiv 
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ces nouveaux venus. Mais comme ces migrations 
n 'ont rien de pé r iod ique et couvrent une vaste 
é t e n d u e de pays, i l devient indispensable d ' in 
diquer de quelle m a n i è r e elles s'accomplissent. 

«Ver s le commencement d'octobre, l o r s q u ' à 
peine quelques graines et quelques f ru i t s sont 
t o m b é s des arbres, ces oiseaux s'attroupent et 
se mettent lentement en marche vers les riches 
vallées de l 'Ohio et du Mississipi. Les mâ le s , ou, 
comme on les appelle plus c o m m u n é m e n t , les 
coqs d'Inde, r é u n i s par sociétés de dix à cent, 
cherchent leur nourr i ture à part des femelles; 
tandis que celles-ci se tiennent solitaires, em
menant chacune sa jeune c o u v é e , alors aux 
deux tiers venue, ou bien se joignent à d'autres 
familles qui forment ensemble des compagnies 
de soixante à quatre-vingts individus. Mais 
toutes, elles sont fo r t attentives à évi ter la ren
contre des vieux coqs, q u i , lors m ê m e que les 
jeunes ont acquis leur complet d é v e l o p p e m e n t , 
se battent avec eux, et souvent les dé t ru i sen t 
par des coups répé tés sur la t ê t e . Vieux et jeunes, 
cependant, s'avancent dans la m ê m e direction 
et par terre, à moins que leur voyage ne soit i n 
ter rompu par le cours d'une r iv ière , ou qu 'un 
chien de chasse ne les force à prendre la vo lée . 
Quand ils ont r e n c o n t r é une r iv ière , on les voi t 
gagner les plus hautes é m i n e n c e s aux environs, 
et souvent demeurer là tout un jour , quelquefois 
deux, comme pour dé l i bé re r . Tant que cela 
dure , on entend les mâ le s glouglouter, appeler 
et faire grand bru i t ; ils s'agitent, font la roue, 
comme s'ils cherchaient à élever leur courage 
au niveau d'une si pér i l leuse aventure ; m ê m e 
les femelles et les jeunes se laissent aller parfois 
à ces d é m o n s t r a t i o n s emphatiques : elles é ta len t 
leur queue, tournent l'une autour de l 'autre, 
fon t entendre un bru i t sourd , et e x é c u t e n t des 
sauts extravagants. A la t in , quand l 'air para î t 
calme et qu'autour d'elle tout est t ranqui l le , la 
bande en t i è re monte au sommet des plus hauts 
arbres, d 'où , à un signal consistant en un simple 
cluek, cluck, d o n n é par le chef de fde, les voilà 
qu i s'envolent vers la rive opposée . Les vieux, et 
ceux qui sont en bon état , l 'atteignent a i s émen t , 
dû t la r iv ière avoir un mi l le de large ; mais les 
jeunes et les moins robustes tombent f r é q u e m 
ment à l 'eau, où cependant ils ne se noient pas, 
comme on pourrai t le c ro i re ; ils r a m è n e n t leurs 
ailes tout p rè s du corps, é t e n d e n t leur queue 
pour se soutenir, allongent ie cou, et d é t a c h a n t 
à droite et à gauche de vigoureux coups de 
patte, nagent rapidement vers le bord. En ap
prochant, s'ils le trouvent trop esca rpé pour 

prendre terre, ils cessent un moment tous leurs 
mouvements, et se laissent aller au courant 
j u s q u ' à quelque endroit abordable, et, arrivés là, 
par un violent effort , parviennent généralement 
à se t i rer de l'eau. I l est à remarquer qu'immé
diatement ap rès qu'ils viennent de traverser 
ainsi une grande r iv iè re , on les voit courir çà 
et là pendant quelque temps comme au perdu; 
c'est en cet é ta t qu'ils deviennent facilement la 
proie du chasseur. 

« Quand ils sont parvenus aux lieux où le 
f r u i t abonde, ils se partagent en plus petites 
troupes, c o m p o s é e s d'individus de tout âge et 
de tout sexe c o n f u s é m e n t mê lés , et dévorent 
tout devant eux. Gela arrive vers le milieu de 
novembre. Parfois ils deviennent si familiers 
après ces longs voyages, qu'on en a vu s'appro
cher des fermes, se r é u n i r aux volailles domes
tiques, et entrer dans les étables et dans les 
granges pour chercher la nourri ture. Ainsi rô
dant à travers les forêts et vivant de leurs pro
duits, ils passent l 'automne et une partie de 
l 'hiver . 

« Dès le mi l i eu de févr ier , l 'instinct de la re
production commence à exercer sur eux son 
empire. Les femelles se sépa ren t et s'éloignent 
des m â l e s . Ceux-ci les poursuivent hardiment 
et commencent à glouglouter, ou à marquer 
sur d'autres tons leur enivrement. Les deux 
sexes perchent à part, mais non loin l'un de 
l 'autre. 

« Quand une femelle pousse une note d'ap
pel, tous les mâ le s à po r t ée de l'entendre lui 
r é p o n d e n t , roulant notes sur notes avec tant 
de p réc ip i t a t ion , qu'on dirait que la dernière 
veut sortir en m ê m e temps que la première. 
Leur queue, alors, n'est pas étalée, comme 
quand ils fon t la roue par terre, autour des fe-
melles^ ou qu'i ls s'arrangent bur les branches 
des arbres pour y passer la nui t , mais plutôt à 
la façon du dindon domestique, lorsqu'un bruit 
soudain ou i n a c c o u t u m é l'excite à ses assourdis
sants glouglous. Si l'appel de la femelle vient 
d'en bas, i m m é d i a t e m e n t tous les mâles volent 
vers la terre ; et, du moment qu'ils s'y sont po
sés , que la femelle soit ou non en vue, ils 
é t e n d e n t et dressent leur queue, ramènent leur 
tê te en a r r i è r e sur les épaules , rabaissent leurs 
ailes comme par un mouvement convulsif, se 
pavanent, deçà et delà , de leur air le plus 
majestueux, tout en éme t t an t de leurs pou
mons une suite non interrompue de puffs, pW> 
et s ' a r r ê t an t de temps à autre pour écouter e 
regarder. Mais toujours, qu'ils aient ou no» 
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a p e r ç u la femel le , ils cont inuent à p iaf fer , à p o u f -
fer, et à se mouvo i r avec autant de cé l é r i t é que 
leurs p r é t e n t i o n s à la c é r é m o n i e semblent t o u 
tefois le permet t re . Pendant qu ' i ls sont ainsi oc
c u p é s , les m â l e s se rencont ren t souvent l ' un 
l 'autre; alors ils se l iv ren t des batailles d é s e s p é 
rées qu i finissent dans le sang, et f r é q u e m m e n t 
par la perte de plusieurs vies. Malheur aux 
faibles ! ils tombent b i e n t ô t sous les coups r é 
pé tés que les plus forts ne manquen t pas de 
leur assener sur la t ê t e . 

« Maintes fois, observant deux m â l e s e n g a g é s 
dans" un rude combat, j e me suis a m u s é à les 
voir, t an tô t a v a n ç a n t , t a n t ô t reculant , selon que 
l 'un ou l'autre avait mei l leure prise, les ailes 
pendantes, la queue à m o i t i é r e l e v é e , toutes les 
plumes hér i ssées sur le corps, et la t ê t e cou
verte de sang. Si , pendant qu ' i l s batai l lent ainsi , 
et qu'ils cherchent à reprendre haleine, l 'un 
d'eux vient à l â c h e r , i l est perdu ; car l 'autre, 
tenant toujours bon, le f rappe v io lemment à 
coups d ' é p e r o n s et d'ailes, et en quelques m i 
nutes l ' é t end par ter re . D u moment q u ' i l est 
mor t , le vainqueur se met à p i é t i n e r dessus, et, 
chose é t r a n g e , ce n'est pas avec une apparence 
de haine, mais de l 'a i r et avec les mouvements 
q u ' i l se donne quand i l caresse sa femelle . 

« U n e fois que le m â l e a d é c o u v e r t e t a c c o s t é la 
femel le , cel le-ci , lorsqu'elle est â g é e de plus 
d 'un an, se met e l l e - m ê m e à se pavaner, à g l o u 
glouter, â tourner autour du m â l e , qu i continue 
de son cô té à faire la roue ; puis, ouvrant les 
ailes tout à coup, elle s ' é l ance au-devant de l u i , 
comme pour couper cour t à ses dé la i s , se foule 
par terre, et r eço i t ses tardives caresses. Si c'est 
une jeune poule, le m â l e change son mode de 
p r o c é d e r ; i l se pavane d'une m a n i è r e d i f f é r e n t e , 
moins pompeusement, mais avec plus d'ardeur ; 
i l se meut plus rapidement, quelquefois voltige 
autour d'elle, comme fon t certains pigeons et 
plusieurs autres oiseaux; puis , redescendu par 
terre, i l court de toute sa vitesse, environ l'es
pace de dix pas, tou t en f ro t t an t ses ailes et sa 
queue contre le sol. Alors i l se rapproche de la 
craintive femelle , calme ses frayeurs en faisant 
entendre son plus doux r o n r o n , et finit, quand 
elle y consent, par l u i prodiguer ses caresses. 

« Quand un m â l e et une femelle se sont ainsi 
a p p a r i é s , leur union est f o r m é e pour toute la 
saison ; et cependant le m â l e ne borne nu l l e 
ment ses soins à une seule f eme l l e ; car j ' a i sou
vent vu un coq faire la cour à plusieurs poules, 
lorsque, pour la p r e m i è r e fois, i l se rencontrai t 
avec elles dans le m ê m e l i e u . A p r è s cela, les 
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poules suivent l eur coq favor i , et se perchent 
dans son voisinage i m m é d i a t , s inon sur le m ê m e 
arbre, j u s q u ' à ce qu'elles commencent à pondre . 
Alo r s , d ' e l l e s - m ê m e s , elles s ' é l o i g n e n t pour 
sauver leurs œ u f s des atteintes du m â l e q u i les 
briserai t i n f a i l l i b l e m e n t . Les femelles ont donc 
grand soin de l ' év i te r , ne l u i accordant plus que 
quelques instants chaque j o u r ; et alors aussi 
les m â l e s deviennent maussades et n é g l i g é s ; plus 
de combats entre eux, plus de glouglous, n i 
de f r é q u e n t s appels. 

« Quand les coqs sont p e r c h é s , i l leur arr ive 
parfois de faire la roue et de g louglouter ; mais 
b ien plus souvent, ils é t a l e n t et r e l è v e n t leur 
queue, qu ' i ls rabaissent ainsi que leurs autres 
plumes, i m m é d i a t e m e n t a p r è s avoir p rodu i t , avec 
leurs poumons , ce b r u i t de p u f f , puff q u i leur est 
par t icul ier . Duran t les nui ts claires, ou quand 
la lune b r i l l e , i ls se l iv ren t à cet exercice par 
intervalles de quelques minutes , et cela, pen
dant des heures e n t i è r e s , sans bouger de place, 
et m ê m e parfois , sans prendre la peine de se 
lever sur leurs jambes, p r inc ipa lement vers la 
fin de la saison des amours . Les m â l e s , à cette 
é p o q u e , tombent dans une grande m a i g r e u r ; ils 
cessent leurs glouglous, et leurs caroncules 
deviennent flasques. Us se s é p a r e n t des femelles 
dont ils semblent abandonner e n t i è r e m e n t le 
voisinage. Je les trouvais b lo t t i s le l o n g d'une 
souche, dans quelque part ie r e t i r é e des bois ou 
d 'un champ de cannes ; et souvent ils me la is
saient approcher à quelques pas. Us ne peuvent 
plus voler, mais ils courent t r è s - v i t e , et s ' é c h a p 
pent à de grandes distances. U n chien d r e s s é 
pour celte chasse, mais lent à la poursui te , me 
fit fa i re un j o u r plusieurs mil les avant de p o u 
voir forcer le m ê m e oiseau. 

« Les coqs se re t i ren t ainsi à l ' é c a r t pour se 
refaire et reprendre des forces en se purgeant 
avec certaines herbes et se l iv ran t à moins 
d'exercice. Auss i tô t qu ' i l s se re t rouvent en me i l 
leur é t a t , i ls se r é u n i s s e n t de nouveau et re
commencent à pa rcour i r les bois. 

« Vers le m i l i e u d ' av r i l , quand la saison est 
s è c h e , les poules s'occupent à chercher une 
place pour d é p o s e r leurs œ u f s . 

« Le n i d , c o m p o s é seulement de quelques 
feuil les s è c h e s , repose par ter re , dans un t rou 
que la femelle creuse au pied d'une souche, ou 
dans la c ime t o m b é e de quelque arbre à feui l les 
mor tes ; quelquefois sous un buysson de sumac 
et de ronces; ou bien enf in , au bo rd d 'un champ 
de cannes, mais tou jours en place s è c h e . Les 
œ u f s , couleur de c r è m e b r o u i l l é e , po in t i l l é s de 
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roux sont rarement au nombre de vingt . I I y en 
a plus souvent de dix à quinze; quand la poule 
va pondre, elle s'approche toujours de son n id 
avec une e x t r ê m e p récau t ion , presque jamais 
deux fois de suite par le m ê m e chemin, et avant 
de quitter ses œuf s , elle n'oublie pas de les 
couvrir de feuil les; de sorte qu'on peut bien voir 
l'oiseau, mais qu ' i l est t rès-dif f ic i le de mettre la 
main sur le n id . De fai t , on en trouve peu, à 
moins qu'on n'en fasse part ir la femelle à l ' i m 
proviste, ou qu'un lynx à l 'œil p e r ç a n t , un re
nard, ou une corneille, après avoir sucé les 
œ u f s , n'en aient d ispersé les coquilles aux en
virons . 

« T rè s - souven t , pour cacher leur n id et élever 
leurs petits, les poules d'Inde p ré fè ren t les îles à 
d'autres lieux, sans doute parce qu'elles y sont 
moins t roub lées par le chasseur, et que les 
grandes masses de bois que le flot y accumule 
peuvent les p ro t ége r en cas de pér i l . Chaque fois 
que. sur une î le , j ' a i t rouvé de ces oiseaux ayant 
une couvée , j ' a i constamment r e m a r q u é que la 
seule dé tona t ion d'une arme à feu les faisait f u i r 
vers la pi le , dans laquelle b ien tô t elles disparais
sent. Maintes fois i l m'est ar r ivé de marcher sur 
ces tas qui ont f r é q u e m m e n t de dix à vingt pieds 
de haut, en cherchant le gibier que je savais s'y 
ê t re r é fug ié . 

« Lorsqu 'un ennemi passe en vue de la fe
melle, pendant qu'elle pond ou qu'elle couve, 
jamais elle ne bouge, à moins qu'elle ne se doute 
qu'on l 'ait a p e r ç u e ; au contraire, elle se foule 
encore plus bas, en attendant que le danger soit 
é lo igné . J'ai pu souvent m'approcher d'un nid 
qu'auparavant je savais ê t re là ; mais j 'avais bien 
soin de prendre un air d ' ind i f fé rence , sifflant et 
me parlant à m o i - m ê m e , et la femelle restait 
parfaitement t ranquil le , au lieu que, si je voulais 
m'avancer vers elle avec p récau t ion , elle ne me 
laissait jamais approcher m ê m e j u s q u ' à vingt 
pas. J ' é ta is sûr alors de la voir se lever d'un trai t ; 
la queue é t e n d u e et pendante d 'un cô té , elle cou
rait à une distance de vingt ou trente verges; 
puis là, reprenant contenance et d'un pas su
perbe, elle se mettait à se promener comme si 
de rien n 'é ta i t , en gloussant seulement de temps 
à autre. Rarement elle abandonne son nid , lors 
m ê m e que quelqu'un l'a d é c o u v e r t ; ma i s j ' a i l i eu 
de croire que jamais elle n'y retourne quand un 
serpent ou un autre animal a sucé de ses œufs ; 
s'ils ont été tous dé t ru i t s ou e m p o r t é s , elle ap
pelle de nouveau après un mâ le , quoique en 
généra l elle n 'élève qu'une seule couvée par sai
son. Plusieurs poules s'associent quelquefois, et 

cela, je pense, pour leur mutuelle s û r e t é : elles 
déposen t leurs œufs dans le m ê m e n id et élèvent 
ensemble leurs petits ; une fois j ' e n trouvai trois 
qui couvaient sur quarante-quatre œufs . Dans 
ces circonstances, le nid est constamment gardé 
par l'une des femelles, de sorte que ni corneille, 
n i corbeau, n i p e u t - ê t r e m ê m e la fouine n'osent 
en approcher. 

« La femelle ne quitte jamais les œufs quand 
ils sont près d ' é c l o r e ; aucun péri l ne peut l'y 
d é t e r m i n e r tant q u ' i l l u i reste vie. Elle souffrira 
m ê m e qu'on l 'entoure, qu'on l'emprisonne, 
p lu tô t que de les abandonner. Un jour je fus 
t émoin d'une éclosion de petits dindons; j'avais 
gue t té le n id dans l ' intent ion de m'emparer des 
jeunes avec la m è r e . Je me cachai contre terre 
à quelques pas seulement, et je la vis se lever à 
moi t ié sur ses jambes, jeter sur ses œufs un re
gard inquiet , glousser d'un ton qui lui est parti
culier dans de telles occasions, éloigner soigneu
sement chaque coquille à moi t ié vide, puis, avec 
son ventre, caresser et s é c h e r les nouveau-nés 
qu i , tout chancelants encore, cherchaient à se 
tenir debout et à faire dé jà leur chemin hors 
du n i d . 

« Avant de qui t ter le n id , en compagnie de 
sa jeune couvée , la m è r e se secoue brusque-
ments, é p l u c h e , rajuste ses plumes autour du 
ventre, et prend un aspect tout différent. Elle 
incline alternativement les yeux en l'air et de 
côté , allongeant le cou pour s'assurer s'il n'y a 
pas dans le voisinage de faucon ou d'autre en
nemi ; puis, les ailes entr'ouvertes, elle se met 
en marche tout doucement, el glousse à petit 
bru i t , pour maintenir son innocente progéni
ture bien a u p r è s d'elle. Comme c'est dans l'a
p r è s - m i d i que l 'éclosion a lieu d'ordinaire, la 
couvée revient souvent au nid, mais pour y 
passer la p r e m i è r e nu i t seulement. Après cela, 
ils commencent à s'aventurer plus au loin et se 
tiennent sur tes terrains élevés et onduleux;car 
la m è r e craint beaucoup la pluie pour sa jeune 
famil le encore si tendre et que revêt une sorte de 
léger duvet d'une dé l ica tesse extrême. Dans les 
saisons t r è s - h u m i d e s les dindons sont rares, 
parce qu'une fois c o m p l è t e m e n t mouillés, les 
jeunes en reviennent difficilement. Aussi, 
pour p r é v e n i r les effets désas t reux de la pluie, 
la m è r e , en m é d e c i n habile, a-t-elle soin de dé
tacher les bcurgeons du faux benjoin et de les 
l eu r donner. 

« Au bout d'une quinzaine environ, lesjeunes 
quit tent le sol où ils é ta ien t toujours restés jus
que- là , et s'envolent à la nuit sur quelques 
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basses branches t r è s - g r o s s e s pour s'y abr i ter , en 
se partageant, de chaque c ô t é , en deux parts à 
peu p r è s é g a l e s , sous les ailes p r o f o n d é m e n t r e 
c o u r b é e s de leur bonne et tendre m è r e . Ensuite 
ils qui t tent les bois pendant le j o u r et s 'appro
chent des c l a i r i è r e s naturelles ou des prair ies . L à 
ils trouvent abondance de fraises, de m û r e s sau
vages et de sauterelles, et p r o s p è r e n t sous la 
bienfaisante influence des rayons du solei l . Us 
aiment aussi à se rouler dans les f o u r m i l i è r e s 
a b a n d o n n é e s pour d é b a r r a s s e r le t uyau de leurs 
plumes naissantes des pel l icules é c a i l l e u s e s 
prê tes à se dé t ache r , et se p r é s e r v e r de l 'attaque 
des tiques et des autres insectes q u i ne peuvent 
souff r i r l 'odeur de la terre où se sont l ogées des 
fourmis . 

« Maintenant, lesjeunes dindons croissent ra
pidement; ils peuvent s 'é lever p romptement de 
terre à l'aide de leurs fortes ailes, et en gagnant 
avec faci l i té les plus hautes branches, se garan
t i r e u x - m ê m e s des attaques i m p r é v u e s du loup, 
du renard, du lynx, et m ê m e du couguar. Les 
coqs commencent, vers ce temps, à mont re r le 
pinceau de poils à la gorge, à glouglouter et à 
se pavaner, tandis que les femelles font ce s in
gulier b r u i t de chat qu i file, e l ces d rô les de 
sauts que j ' a i d é c r i t s p r é c é d e m m e n t . 

« Vers ce temps aussi, les vieux coqs se sont 
r a s s e m b l é s ; i l est probable que tous alors ils 
qu i t t en t les districts r e c u l é s du nord-ouest, 
pour gagner le Wabash, P l l l ino is , la r iv iè re 
Noire, et le voisinage du lac E r i é . 

« Des nombreux ennemis du d indon sauvage, 
les plus formidables , a p r è s l ' homme, sont le 
lynx , le h ibou de neige et le grand-duc de V i r 
ginie. Le lynx suce les œ u f s et est t r è s - a d r o i t à 
s'emparer des vieux comme des jeunes, ce q u ' i l 
e x é c u t e de la m a n i è r e suivante : quand i l a d é 
couvert une troupe de ces oiseaux, i l les suit à 
dislance pendant quelque temps, j u s q u ' à ce q u ' i l 
soit bien assuré de la d i rec t ion dans laquelle ils 
vont continuer de s'avancer. Alors , par un ra
pide c i rcu i t , i l se porte en avant de la t roupe, se 
couche en embuscade, et quand les dindons ar
r ivent , saute d 'un bond sur l ' un d'eux et le 
prend. Un j o u r que je me reposais dans les bois, 
au bord du Wabash, j 'observai deux beaux coqs 
q u i , sur une souche p r è s de la r i v i è r e , s'occu
paient à s ' é p l u c h e r et à faire leur to i l e t t e ; tout 
à coup l ' un d'eux se p r é c i p i t e dans l 'eau, et j ' a 
p e r ç o i s l 'autre se d é b a t t a n t sous les griffes d 'un 
lynx. 

« Lorsqu ' i l s sont a t t a q u é s par les deux 
grandes e spèces de h iboux m e n t i o n n é e s plus 

haut , ils doivent souvent l eur salut à une ma
n œ u v r e q u i ne laisse pas que d ' ê t r e remarqua
ble : comme ils perchent hab i tue l lement en 
s o c i é t é , sur des branches nues, ils sont a i s é m e n t 
d é c o u v e r t s par leurs ennemis les h iboux , q u i , 
sur leurs ailes silencieuses, s 'approchent et vol
t igent au tour d'eux pour fa i re une reconnais
sance. Cela, n é a n m o i n s , s'effectue ra rement 
sans qu ' i l s soient a p e r ç u s par les d indons ; et à 
u n simple cluck de l ' u n d'eux, toute la t roupe 
est avertie de la p r é s e n c e du meur t r i e r . A l ' ins 
tant i ls sont debout , at tentifs aux é v o l u t i o n s du 
h ibou q u i , a p r è s en avoir choisi u n pour v ic 
t i m e , fond dessus comme un I ra i t , et s'en e m 
parerait i n f a i l l i b l emen t s i , à l ' instant m ê m e , le 
d indon baissant la t ê t e et restant i m m o b i l e , ne 
renversait sa queue sur son dos. Alors l 'assail
lant , ne rencontrant plus q u ' u n p lan mol lement 
i n c l i n é , glisse le long sans fa i re de m a l au d i n 
d o n ; et ce lu i - c i , sautant a u s s i t ô t à terre, en est 
qui t te pour la perte de quelques p lumes . 

« Les dindons ne s'en t iennent à un seul 
genre de n o u r r i t u r e , puisqu ' i ls mangent de 
l 'herbe, du b l é , des f r u i t s et des baies de toute 
sorte. J 'ai souvent t r o u v é dans l eu r j abo t des 
hannetons, des grenouil let tes et de petits l é 
zards. 

« Leur mode habi tuel de progression est ce 
qu 'on appelle la marche, duran t laquel le on les 
voi t ouvr i r en part ie et successivement chaque 
aile, qu ' i ls repl ient ensuite l 'une sur l 'autre , 
comme si le poids en é ta i t t rop l o u r d . D'autres 
fois , ayant l ' a i r de s'amuser, ils f o n t plusieurs 
pas en courant , les deux ailes ouvertes, et s'en 
é v e n t a n t les flancs à la m a n i è r e des volailles do
mestiques ; enf in , ils se met tent à sauter deux 
ou trois fois en l ' a i r et à se secouer. E n cher
chant la nour r i tu re p a r m i les feuil les ou dans les 
terrains meubles, ils se t iennent la t ê t e haute, et 
sont cont inuel lement sur le qui-vive ; mais dès 
que leurs jambes et leurs pieds ont fini l ' o p é r a 
t i on , on les vo i t i m m é d i a t e m e n t p iquer du bec, 
et saisir l ' a l iment dont la p r é s e n c e , j e suppose, 
leur est f r é q u e m m e n t i n d i q u é e , pendant qu ' i ls 
grattent, par le sens du toucher que p o s s è d e 
leur p ied . Cette habi tude de gratter et d ' é c a r t e r 
les feuilles s è c h e s dans les bois, leur est fa ta le ; 
en effet, les places qu ' i ls met ten t ainsi à n u , 
peuvent avoirdeux pieds de large ; et quand elles 
sont f r a î c h e s , on juge que les oiseaux ne sont pas 
l o i n . Duran t les mois d ' é t é , ils f r é q u e n t e n t les 
sentiers et les roules aussi bien que les champs 
l a b o u r é s , pour se rouler dans la p o u s s i è r e et se 
d é b a r r a s s e r des t iques dont ils sont i n f e s t é s en 
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cette saison, en m ê m e temps que des moustiques 
qu i les tourmentent c o n s i d é r a b l e m e n t , en les 
mordant à la tê te . 

« Les dindons sauvages s'approchent souvent 
des dindons domestiques, s'associent ou bien 
se battent avec eux, les chassent et s'approprient 
leur nourr i ture ; quelquefois les coqs font la 
cour aux femelles appr ivoisées , et en sont géné 
ralement r eçus avec grande faveur, aussi bien 
que par les p ropr ié ta i res de ces de rn iè res , qui 
connaissent parfaitement l'avantage de ces sor
tes d'unions. En effet, la race mét isse qu i en 
provient, est beaucoup plus vigoureuse que 
celle des domestiques, et par suite, bien plus 
facile à élever. 

« L o r s q u ' a p r è s une grande chute de neige, le 
temps tourne à la ge lée ,de m a n i è r e à fo rmer une 
c roû t e dure à la surface, les dindons restent sur 
leurs branches pendant trois ou quatre jours et 
quelquefois plus; ce qu i prouve qu'ils sont ca
pables de supporter une abstinence p ro longée . 
Cependant, s'il y a des fermes dans le voisinage, 
ils quit tent les arbres et se hasardent jusque 
dans les é tab les et autour des tas de b lé , pourse 
procurer de la nourr i ture . Durant la fonte des 
neiges, ils voyagent à des distances extraordi
naires ; et i l est inutile, alors de chercher à les 
suivre, car pas un seul chasseur n'est de force à 
tenir le pas avec eux. Us ont une m a n i è r e de 
cour i r en se jetant deçà et delà et en se dandi
nant, q u i , si gauche qu'elle paraisse, ne leur 
permet pas moins de devancer tout autre ani
mal ; souvent, quoique m o n t é sur un bon cheval, 
i l m'a f a l lu renoncer à les atteindre après une 
poursuite de plusieurs heures. » 

Chasse. — Les dindons sauvages donnant 
une chair abondante et savoureuse, l 'homme 
devait naturellement mettre en usage bien des 
moyens pour s'en emparer. Les armes à feu ne 
l u i suffisant pas, i l a i m a g i n é des pièges qui 
rendent leur capture t rès - fac i le . C'est encore 
Audubon qui nousrendcomptedeschasses qu'on 
leur fait. 

«Les bons chiens,di t - i l , éven ten t ces oiseaux, 
quand ils sont en grandes troupes, à des distances 
surprenantes, je crois ne pas exagére r en disant 
à un demi-mil le . Si le chien sait bien son mé t i e r , 
i l s ' é lance à plein galop et sans rien dire, j u s q u ' à 
ce q u ' i l aperço ive le g ib ie r ; alors, donnant aus
sitôt de la voix, i l pousse aussi promptement 
que possible au beau mi l i eu de la troupe et les 
force à s'envoler dans toutes les directions. C'est 
un grand avantage pour le chasseur, car si les 
dindons s'en vont tous du m ê m e côté , ils qu i t 

teront b ien tô t leur p r e m i è r e retraite et se ren-
voleront ; mais quand on est parvenu à les dis
perser ainsi, pourvu que le temps soit calme et 
couvert, un homme au fait de cette chasse peut 
les retrouver à son aise, et les descendre à plai
sir. 

« Quand ils se sont posés sur un arbre, i l est 
parfois t rès -d i f f ic i le de les apercevoir, ce qui 
t ient à ce qu'ils y restent parfaitement immobi
les. Si l 'on peut en découvr i r un lorsqu'il est 
accroupi sur sa branche, r ien de plus facile que 
de s'en approcher, et sans la moindre précau
t ion . Mais s'il se tient droi t sur ses jambes, il 
faut alors prendre bien garde ; car du moment 
q u ' i l vous aperçoi t , le voilà qui part, et souvent 
à une telle distance, que ce serait en vain qu'on 
voudrait le suivre. 

« Lorsqu'un de ces oiseaux n'est simplement 
que désailé par un coup de feu, i l tombe rapide
ment et dans une direction oblique. Une fois par 
terre, au l ieu de perdre son temps à sautiller et 
à se d é b a t t r e sur place, comme font souvent les 
autres oiseaux qu'on a blessés, i l détale et d'un 
t ra in que, si le chasseur n'est pas pourvu d'un 
chien qu i ait bonnes jambes, i l peut bien lui 
dire adieu Je me rappelle avoir couru plus d'un 
mi l le , ap rè s un dindon f r a p p é de la sorte, et mon 
chien n'avait pas cessé de le suivre à la piste.au 
travers d'une de ces épaisses cannaies qui, le 
long des r ivières de l'ouest, couvrent nos riches 
terres d 'al luvion. On tue facilement les dindons 
en les frappant sur la tê te , au cou, ou bien à la 
partie s u p é r i e u r e de la gorge ; mais si le coup 
n'a por t é que par d e r r i è r e , ils peuvent encore 
voler t rès- loin, et on risque de les perdre.—En 
hiver, beaucoup de nos chasseurs émérites les 
a f fû ten t au clair de lune, sur la branche où ils 
resteront souvent sans s'effrayer d'une première 
d é c h a r g e , eux qu i fuiraient à la vue d'un hibou, 
et c'est ainsi que des troupes presque entières 
peuvent ê t re abattues par des tireurs habiles. On 
en d é t r u i t aussi de grandes quanti tés au moment 
hélas I où ils en valent le moins la peine,c'est* 
dire, au commencement de l'automne, alors 
qu'i ls cherchent à traverser les rivières, ou bien 
i m m é d i a t e m e n t après qu'ils ont louché le bord. 

« A propos de ces chasses aux dindons, je rap
porterai un épisode dans lequel j ' a i figuré m"1/ 
m ê m e , et qu i n'est pas sans quelqi's intérêt : je 
cherchais du gibier, une après-midi, tard", dans 
l 'automne, à cette époque où les mâles se ras
semblent entre eux, et où les femelles s'en vont 
é g a l e m e n t de leur côté. J'entendis glousser une 
de ces de rn i è r e s ; je regardai, et l'ayant aperçue 
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p e r c h é e sur une c lô tu re , je me d i r igea i vers el le; 
tout en m ' a v a n ç a n t lentement et avec p r é c a u 
t ion , je crus entendre aussi les notes glapissantes 
de quelques m â l e s , et je m ' a r r ê t a i pour é c o u t e r 
dans quelle d i rec t ion ils venaient. Quand je 
m'en fus bien a s s u r é , j e courus au-devant d'eux, 
me cachai le long d'un gros t ronc d'arbre qui 
é ta i t t o m b é , armai m o n f u s i l , et attendis avec 
impatience le moment propice. Les coqs c o n t i 
nuaient de glapir en r é p o n s e à la femelle q u i , 
pendant tout ce temps, restait sur sa palissade. 
Je je ta i les yeux par-dessus la souche, et vis en
v i ron c inquante gros m â l e s qu i s ' avança ien t 
majestueusement et tout à d é c o u v e r t , juste vers 
l ' endroi t où je me tenais en embuscade. Us v in
rent si p r è s de m o i , que je pouvais a i s é m e n t 
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distinguer le point brillant de leurs yeux. Enfin, 
j e leur envoyai m o n coup de fu s i l q u i en coucha 
trois par terre ; les autres, au l ieu de s'envoler, 
se m i r e n t bravement à fa i re la roue autour des 
cadavres de leurs camarades, et si je ne me fusse 
en quelque sorte r e p r o c h é comme un meur t re 
de t i re r m o n second coup sans n é c e s s i t é , j ' e n 
aurais encore t u é au moins u n . J ' a imai mieux 
me montrer , et marchant vers l ' endro i t où g i 
saient les mor t s , j e mis en fu i t e les survivants. 

« U n amateur de chasse n 'entendra pas non 
plus sans i n t é r ê t le r é c i t suivant que j e tiens de 
la bouche d 'un h o n n ê t e f e rmie r . Les dindons 
é t a i e n t t r è s - a b o n d a n t s dans son voisinage, ils s 'é
taient a d o n n é s à ses champs de b l é , au m o m e n t 
m ê m e où le m a ï s venait de sor t i r de terre et 
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ils en dé t ru i sa ien t des quan t i t é s cons idé rab le s . 
Notre homme jura de se venger de cette maudite 
engeance. I l ouvrit une longue t r anchée dans un 
endroit favorable, y r é p a n d i t beaucoup de b lé , 
et ayant c h a r g é j u s q u ' à la gueule une fameuse 
cana rd iè re , i l la plaça de façon à pouvoir t i rer 
la dé ten te par le moyen d'une longue corde, 
tout en restant c o m p l è t e m e n t caché aux yeux 
des dindons. Dès que ceux-ci eurent a p e r ç u le 
blé dans la t r a n c h é e , ils ne se firent pas prier 
pour faire place nette, sans cesser, pour cela, 
leurs ravages dans les champs. La t r anchée f u t 
de nouveau remplie, et un beau jour , lorsqu' i l 
la v i l toute noire de dindons, le fermier se mi t à 
siffler t rès - for t . A ce brui t , la bande en t i è re lève 
la t ê te , alors i l t ire la ficelle et le coup part! 
Vous eussiez vu les dindons d é c a m p a n t dans 
toutes les directions, en d é r o u t e complè t e et 
f r a p p é s d ' é p o u v a n t e . Quand i l courut à la t ran
c h é e , i l en trouva neuf sur le champ de bataille ; 
les autres ne j u g è r e n t pas à propos de renouve
ler leurs visites au b lé , de toute la saison. 

« A u printemps, on appelle, ou, comme on 
d i t , on appipe les dindons en aspirant l 'air d'une 
certaine façon à travers l 'un des os qu i forment 
la seconde jo in ture à l'aile de cet oiseau. On 
produit ainsi un son qu i ressemble à la voix de 
la femelle. Le mâle y vient et on le tue. Mais 
c'est un instrument dont i l faut prendre garde 
de donner à faux ; car les dindons sont t rès-dif f i 
ciles à t romper ; à moi t i é civilisés surtout, ils 
deviennent farouches et grandement soupçon
neux. J'en ai vu plusieurs r é p o n d r e à cet appel, 
mais sans bouger d'un pas, et ainsi, d é j o u e r en
t i è r e m e n t la ruse du chasseur qu i , l u i non plus, 
n'ose remuer, de peur qu'un seul regard du 
coq ne rende inut i le toute tentative u l t é r i eu re 
pour l 'attirer. 

« Mais la m é t h o d e la plus commune et la plus 
fructueuse pour se procurer des dindons, c'est 
celle des cages. On les é tab l i t dans la partie du 
bois où l'on a r e m a r q u é que ces oiseaux se per
chent d'habitude, et on les construit de la ma
n i è r e suivante. On coupe de jeunes arbres de 
quatre à cinq pouces de d i a m è t r e , et on les fend 
en pièces longues de douze à quatorze pieds. 
Deux de celles-ci sont couchées sur le sol, pa
ra l l è l emen t l 'une à l 'autre et à une dis
tance de dix à douze pieds; deux autres sont 
pareillement placées en travers et au bout des 
p remiè re s , à angle droi t ; et ainsi de suite, on 
en couche de nouvelles les unes sur les autres, 
j u s q u ' à ce que la construction ait atteint une 
hauteur d'environ quatre pieds. On la recouvre 

alors de semblables traverses de bois placées a 
trois ou quatre pouces l'une de l 'autre; et par
dessus le tout, on met une ou deux grosses sou
ches, pour le charger et le rendre plus solide. 
Cela fai t , i l faut ouvrir une t r a n c h é e large et 
profonde d'environ dix-hui t pouces, sous l'un 
des côtés de la cage dans laquelle elle vientdébou-
cher obliquement et par une pente assez abrupte ; 
puis on la continue en dehors, à une certaine 
distance, de façon qu'elle atteigne insensible
ment le niveau du sol aux environs ; enfin, sur 
une partie de la t r a n c h é e , en dedans de la 
cage et touchant à sa paroi, on établit quelques 
petits bâtons formant une sorte de pont qui peut 
avoir un pied de large. La trappe ainsi terminée, 
le chasseur r épand au centre quanti té de blé 
d'Inde ; i l en met aussi dans la tranchée, et a 
soin d'en jeter çà et là quelques poignées au 
travers du bois ; cela se r épè te à chaque visite 
qu ' i l fai t à sa cage, après que les dindons 
l 'ont a p e r ç u e . 

« Parfois on creuse deux t ranchées qui doi
vent s'ouvrir dans le cage parles deux côtés op
posés , et sont l'une et l 'autre garnies de grain. 
Un dindon n'a pas p lu tô t découvert la traînée 
de b lé , q u ' i l pousse un gluck retentissant, et 
donne avis de cette bonne aubaine à toute la 
bande ; à ce signal, chacun d'accourir. D'abord 
ils commencent par glaner les grains épars aux 
alentours; puis finissent par s'engager dans la 
t r a n c h é e qu'ils suivent l 'un après l'autre en se 
pressant le long du passage au-dessous du pont. 
De celte m a n i è r e , quelquefois toute la troupe 
entre ; mais plus ordinairement cinq ou six 
seulement, car ces oiseaux sont alarmés par 
le moindre b ru i t , m ê m e par le simple craque
ment d'une branche, dans les temps de gelée. 
Ceux qui sont en dedans, après s'être gorgés de 
grain, redressent la tê te , et essaient de sortir par 
le haut ou les côtés de la cage. Us passent et re
passent sur le pont, ne s'imaginant jamais de re
garder en bas, et sans avoir l'instinct de repren
dre, pour s ' échapper , le chemin par où ils sont 
venus. Us restent là, jusqu'au retour du chasseur 
qui ferme le passage et met la main sur ces pri
sonniers. 

« On m'a par lé de d ix-hui t dindons pris ainsi, 
en une seule fois ; m o i - m ê m e j ' a i eu pour mon 
compte nombre de ces cages, mais je n'y en ai 
jamais t rouvé plus de sept d'un même coup U a 

hiver, je fis le total de ce que l'une d'elles m'a
vait p rodui t : en deux mois seulement j ' y e n 

avais pris soixante-seize! Quand ces oiseaux 
abondent, on est quelquefois fatigué d'en man-
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ger, et les p r o p r i é t a i r e s des cages n é g l i g e n t de 
les visiter pendant plusieurs jours ou m ô m e des 
semaines e n t i è r e s , de sorte que les pauvres p r i 
sonniers p é r i s s e n t de f a i m ; car, quelque é t r a n g e 
que cela paraisse, rarement recouvrent- i l s leur 
l iber té en s'avisant de descendre dans la t r a n 
chée et de retourner sur leurs pas. Plus d'une 
fois j ' e n ai t r o u v é quat re , c inq et m ô m e d ix 
de morts dans une cage, par pure n é g l i g e n c e . 

« A l ' époque où j e me re t i r a i dans le K e n -
tucky, i l y a dé j à plus d 'un quar t de s i è c l e , les 
dindons é ta ient d é j à si abondants, que le p r i x 
d'un de ces oiseaux sur le m a r c h é , é t a i t m o i n 
dre qu 'aujourd 'hui ce lu i d u plus mince volati le 
de basse-cour. J'en ai vu o f f r i r pour la somme 
de trois pence (1) la p i è c e , et qu i pesaient de 
dix à douze livres. U n d indon de p remier choix, 
pesant de v ing t - c inq à t rente l ivres , é t a i t re
gardé comme b ien vendu pour u n quar t de 
dollar (2). 

C a p t i v i t é . — Le d indon sauvage pris j eune 
s'apprivoise t r è s -b i en . « A Henderson, sur l 'O
hio, continue A u d u b o n , j 'avais chez m o i , par
m i beaucoup d'autres oiseaux sauvages, u n 
suberbe d indon é levé par mes soins d è s sa 
p r e m i è r e jeunesse, puisque je l'avais pris n'ayant 
probablement pas plus de deux ou trois jou r s . 
U s 'é ta i t r endu si f ami l i e r , q u ' i l suivait tout le 
monde à la voix, et é t a i t devenu le favor i du pe
t i t v i l lage ; toutefois , i l ne voulu t jamais se per
cher avec les dindons domestiques, mais r é g u 
l i è r e m e n t se re t i ra i t à la n u i t , sur le to i t de la 
maison où i l demeurai t j u s q u ' à l 'aurore. Quand 
i l eut deux ans, i l c o m m e n ç a à voler dans les 
bois, y passant la plus grande partie du j o u r , 
pour ne revenir à l 'enclos que quand la nu i t ap
prochait. I l cont inua ce genre de vie jusqu'au 
printemps suivant où je le vis plusieurs fois 

s'envoler de son perchoi r , sur la c ime d 'un grand 
cotonnier , au bo rd de l 'Ohio , puis a p r è s s'y ê t r e 
un momen t r e p o s é , reprendre son essor j u s q u ' à la 
rive o p p o s é e , b ien que la r i v i è r e , en cet endro i t , 
n ' e û t pas moins d 'un d e m i - m i l l e de large; mais 
tou jours i l revenait à la t o m b é e de la n u i t . U n 
m a t i n , de t r è s - b o n n e heure , j e le vis s'envoler 
vers le bois, dans une autre d i r ec t ion , mais sans 
faire grande a t tent ion à cette circonstance. Ce
pendant, plusieurs jours se p a s s è r e n t , et l 'oiseau 
ne reparut plus. 

« Quelque temps a p r è s , j ' é t a i s à la chasse, me 
dir igeant vers certains lacs aux environs de la 
r i v i è r e Verte . J'avais f a i t à peu p r è s c inq mi l les , 
lorsque j ' a p e r ç u s u n bel et gros d indon qu i 
traversait le sentier devant m o i et s'en a l la i t en 
se p r é l a s s a n t tout à son aise. C 'é ta i t le momen t 
où la chai r de ces oiseaux est dans sa vraie p r i 
meur , et j e l a n ç a i m o n chien q u i par t i t au galop. 
I l approchai t d é j à du d i n d o n , et je voyais, à ma 
grande surprise, que c e l u i - c i n 'avait pas beau
coup l ' a i r de s'en é m o u v o i r . Junon a l la i t sauter 
dessus, quand soudain elle s ' a r r ê t a et tourna 
la t ê t e vers m o i . Je courus, et jugez de m o n 
é t o n n e m e n t , lorsque j e reconnus m o n oiseau 
favor i lequel , ayant l u i - m ê m e reconnu le ch ien , 
n'avait pas vou lu f u i r devant l u i , b ien qu'assu
r é m e n t la vue d 'un chien é t r a n g e r n ' e û t pas 
m a n q u é de l u i faire retrouver à l ' instant toutes 
ses jambes. Plus t a rd , i l f u t t u é par m é g a r d e , 
ayant é t é pris pour un d indon sauvage. 

P r o d u i t s . — « Les doubles plumes longues et 
tombantes q u i , chez cet oiseau, recouvrent les 
cuisses et le bas des flancs, sont souvent e m 
ployées , par les femmes de nos colons et de nos 
fermiers , pour faire des palatines. Ces palatines, 
bien c o n f e c t i o n n é e s , sont d 'un bel effet et t r è s -
confortables. » 

L E S M É G A P O D I I D É S — MEGAPODHD.E. 

Die Grossfusshùhner, die Wallnister, the Jungle-Fowls. 

Une des espèces de cette f ami l l e nous est 
connue depuis le se iz ième s i èc l e , et c'est à Pi-
gafette que nous en devons la descr ip t ion; mais 
ce n'est qu'au commencement du siècle actuel 
qu 'on put se procurer quelques-uns des ces sin
guliers oiseaux. 

C a r a c t è r e s . — Les m é g a p o d i i d é s par leur 
s t ructure se rapprochent beaucoup des vrais 

(I) 30 centimes. 
(2J 1 fr . 25. 

ga l l i nacé s , tandis que par leurs al lures, par 
leur vol sur tout , la p lupar t d'entre eux ressem
blent aux r a l l i d é s . I ls sont de ta i l le moyenne; 
ils ont des pattes assez é l evées , des doigts en 
g é n é r a l longs, a r m é s d'ongles robustes. Quant à 
leurs autres c a r a c t è r e s , ils d i f f è r e n t peu de 
ceux des autres g a l l i n a c é s . 

Leur squelette p r é s e n t e comme p a r t i c u l a r i t é 
un bassin t r è s - l a r g e , en rapport , par c o n s é q u e n t , 
avec les dimensions re la t ivement é n o r m e s de 
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leurs œ u f s . La petitesse de leur cerveau, d ' après 
Gould, ainsi que la façon s ingul ière dont ils font 
couver leurs œ u f s , indiquent un degré i n f é r i eu r 
d'organisation. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m é g a -
podiidés sont propres à l 'Océanie , notamment 
à l 'Austral ie . 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les méga-
podi idés d i f fè ren t de tous les autres oiseaux par 
la m a n i è r e dont leurs œ u f s sont couvés , et cette 
s ingu la r i t é dans leur genre de vie est tellement 
c a r a c t é r i s t i q u e , qu'elle suffirai t pour distinguer 
la famil le . D'abord, ces œ u f s sont d'une taille 
extraordinairement for te , et ils les déposen t non 
plus dans un n id , mais sous un amas de feuilles. 
La chaleur qu i se dégage par fermentation, de 
cet amas de substances végé ta les suff i t au d é 
veloppement de l 'œuf. Le petit éclôt complè t e 
ment couvert de plumes et capable de se suffire 
à l u i - m ê m e , sans avoir besoin de ses parents. 

Les naturalistes ne sont pas encore d'accord 
sur la question de savoir quelle est la place qu ' i l 
convient d'assigner aux m é g a p o d i i d é s dans une 
classification. Latham fai t de l ' un d'eux un vau
tour, Jameson les range à côté des dindons, 
d'autres auteurs regardent certaines espèces 
comme des râ les , et ret irent toute la famil le de 
l 'ordre des gal l inacés pour la mettre avec les p i 
geons. Je crois que ceux- l à se sont le plus ap
p r o c h é s de la réa l i té , qui ont r a n g é les m é g a p o 
diidés parmi les ga l l i nacés . Cette famil le com
porte deux subdivisions: les tal légal lés et les 
m é g a p o d i é s . 

1° Les Tallégallés — Tallegalli. 

Die Hûhner-Wallnister. 

Caractères. — Les tallégallés ressemblent 
aux autres gal l inacés par leur plumage, leur 
port , leur bec for t , à a rê te r e c o u r b é e ; par leurs 
pattes à doigts relativement courts; leurs ailes 
courtes, t r è s -a r rond ies ; leur queue i m b r i q u é e ; 
leurs joues nues, et enfin par leurs m œ u r s . 

Les tallégallés que l 'on conna î t aujourd 'hui , 
et que l'on a pu observer tant en l iber té qu'en 
cap t iv i té constituent plusieurs genres. 

LES CATI1ÉTURES — CATHETURUS. 

lie Dickschnabelhùhner, the Brush-Turkeys. 

Caractères. — Ce genre, auquel appartient 
l 'espèce la mieux connue, est ca rac té r i sé par 
un corps é p a i s ; un cou de moyenne longueur, 
une tête grosse des ailes courtes et arrondies; 

une queue moyennement longue et composée 
de d ix -hu i t pennes ; un plumage abondant, 
f o r m é de plumes grandes, à barbes larges, et d'un 
duvet mou, laineux, r ep ré sen t é sur la tête et le 
cou par quelques appendices pileux ; enfin par 
la p r é sence , à la partie a n t é r i e u r e du cou, d'un 
appendice c u t a n é longuement pendant. 

LE CATHÉTUKE DE LATHAM — CATHETURUS 
LATHAMI. 

Das Buschhuhn, der Buschtruthahn, the wattled 
Tallegalla. 

Caractères.—Lecathéture deLatham (/fy.128) 
le dindon ou coq des buissons, comme l'appellent 
les colons de la Nouvelle-Hollande, a le dos d'un 
beau brun-chocolat; le ventre brun-clair, rayé 
de gris d'argent; l 'œil b run-c la i r ; les parties 
nues de la t ê te et du cou d'un rouge écarlate; le 
lobe cu t ané guttural j aune-v i f ; le bec gris-de-
p l o m b ; les pattes brun-chocolat clair. Il a 
82 cent, de long ; la longueur de l'aile est de 
33 cent., celle de la queue de 26. La femelle ne 
diffère pas du m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « On ne sait 
encore, dit Gould, quelle est l'aire de dispersion 
de cet oiseau. On l'a t rouvé dans diverses parties 
d e l à Nouvelle-Galles du Sud,depuis le cap Howe 
j u s q u ' à la baie de Moré ton ; Macgillivray m'a 
assuré en avoir t u é le long de la côte orien
tale, j u s q u ' à Port-Molle ; mais les nombreuses 
chasses faites dans les forêts de l'Illanvana et du 
Mail land en ont tellement d iminué le nombre, 
qu ' i l y est p e u t - ê t r e complè t emen t détruit. 11 
est surtout commun, ce me semble, dans les 
forê ts buissonneuses, encore peu explorées, du 
Manning et du Clarence. Je croyais d'abord 
qu ' i l habitait la zone comprise entre la côte et 
les montagnes, et grand f u t mon étonnenient, 
lorsque je le rencontrai dans les ravins couverts 
de buissons et sur les petites collines qui des
cendent des montagnes vers l'intérieur des 
terres. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — « On a sou
vent d i t que l 'Australie est riche en phénomènes 
extraordinaires de toute espèce, et cet oiseau 
confirme cette opinion. La place qu'il doit oc
cuper dans une classification a été le sujet de 
bien des discussions, aussi f u t - i l particulière

ment l 'objet de mon attention. 
« L e p h é n o m è n e le plus remarquable que 

p r é s e n t e le dindon des buissons, c'est la faÇ°n 

dont se fait l ' incubat ion. Au commencements 
printemps, l'oiseau élève un gros tas de feuiHeS 
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mortes, i l y d é p o s e ses œ u f s et les laisse e x p o s é s 
à la chaleur que d é g a g e n t ces substances végé 
tales en d é c o m p o s i t i o n . Ce tas est construi t p l u 
sieurs semaines avant l ' é p o q u e de la ponte ; i l 
est h é m i s p h é r i q u e , mais son v o l u m e varie con
s i d é r a b l e m e n t : i l renferme la valeur de deux à 
quatre tombereaux de f e u i l l e . I l est cons t ru i t par 
un seul couple, ou p e u t - ê t r e , comme le disent d i 
vers auteurs, par plusieurs. Mais , à en juger par 
ses dimensions, par l ' é t a t de d é c o m p o s i t i o n des 
couches les plus i n f é r i e u r e s , le m ê m e tas sert 
plusieurs a n n é e s . A chaque ponte , de nouveaux 
m a t é r i a u x sont a c c u m u l é s par-dessus les anciens. 
Pour exhausser sa cons t ruc t ion , l 'oiseau d é t a c h e 
avec ses pattes une certaine q u a n t i t é de m a t é 
riaux et les lance d e r r i è r e l u i ; i i accompl i t son 
travail si soigneusement, q u ' i l ne reste pas une 
feuille, pas une b r i n d i l l e d 'herbe dans tou t le 
pourtour. Une fois que le tas est assez v o l u m i 
neux, q u ' i l s'y d é v e l o p p e assez de chaleur, la 
femelle commence à pondre ; elle d é p o s e ses 
œ u f s au mi l i eu du tas, à une distance de 9 à 
12 pouces les uns des autres, les enfonce à 
la profondeur de 60 cent, envi ron, et de telle 
façon que le gros bout soit t ou jour s d i r i gé 
en haut ; ensuite elle les recouvre de feuilles et 
les abandonne. Des i n d i g è n e s et des colons d i 
gnes de f o i m ' o n t a s s u r é qu 'on pouvait souvent 
enlever, d 'un seul tas, un boisseau d ' œ u f s , et j ' a i 
vu m o i - m ê m e une f emme en rapporter un demi-
boisseau, qu'el le avait t r o u v é s dans un f o u r r é 
voisin de sa demeure. Quelques i n d i g è n e s 
croient que la femelle demeure tou jours au v o i 
sinage d u tas, p r ê t e à recouvr i r les œ u f s q u i 
seraient mis à n u , à guider les petits nouvelle
ment éc los ; d'autres assurent, au contrai re , 
qu'elle ne s ' i n q u i è t e nu l l emen t de ses œ u f s , et 
que lesjeunes n'en r e ç o i v e n t aucun secours. Ce 
q u i est cer ta in , c'est que ceux-ci é c l o s e n t c o m 
p l è t e m e n t couverts de plumes, munis d'ailes 
suff i samment d é v e l o p p é e s pour pouvoir vo le r ; 
•en un mot , ils naissent comme le papi l lon qu i , 
sor t i de la coque o ù s'est accomplie sa m é t a m o r 
phose, est capable de voler d è s que ses ailes sont 
s éché es. » 

Dans ses f o r ê t s natales, le c a t h é t u r e de L a -
t h a m , v i t g é n é r a l e m e n t en petites troupes. Ces 
t roupes sont craintives et dé f i an t e s , tant qu 'el
les courent à terre, tandis qu'elles mont ren t 
l a plus grande insouciance, dès qu'elles sont 
p e r c h é e s . Lorsque ces oiseaux courent dans la 
fo rê t , ils f o n t souvent entendre un gloussement 
assez f o r t ; sont-ce les femelles, qu i produisent 
.ce son f Gould inc l ine à le cro i re , sans toute

fois l'assurer ; le m â l e semble p l u t ô t ind iquer 
ses sentiments en é r i g e a n t sa caroncule gut 
turale . « Quand on l effraye, d i t Gould , le ca
t h é t u r e de L a t h a m d é j o u e toutes les poursu i 
tes par la r a p i d i t é avec laquelle i l cour t au m i 
l i eu des buissons les plus touf fus , les plus inex
tricables. E s t - i l poursu iv i de p r è s , est- i l c h a s s é 
par son ennemi le plus t e r r i b l e , le l év r i e r , i l s 'é
lance sur la plus basse branche de quelque arbre 
voisin,et saute ensuite de branche en branche jus
q u ' à ce q u ' i l ait a t te int le sommet , c ty reste i m m o 
bi le , ou bien i l gagne au vo l u n autre arbre . I l 
va aussi au m i l i e u des branches, chercher u n 
abr i contre les rayons du sole i l , ce q u i souvent 
cause sa perte, car i l s'expose ainsi aux coups du 
chasseur. Lorsque les c a t h é t u r e s sont r é u n i s en 
petites troupes, on peut les t i r e r tous l ' un a p r è s 
l 'autre . Aussi ces oiseaux sont- i ls sur le point 
d ' ê t r e c o m p l è t e m e n t d é t r u i t s . Ce serait à d é p l o 
rer, car ils ornent à mervei l le les vo l i è res , et de 
plus leur chair est excel lente. 

C a p t i v i t é . — On a fai t encore d'autres obser
vations sur des c a t h é t u r e s de L a t h a m captifs . 
« Lorsque la saison des amours approche, d i t 
Sclater, le m â l e commence à ramasser toutes 
les m a t i è r e s v é g é t a l e s q u i se t rouvent dans son 
enclos, i l les prend avec une patte et les je t te 
d e r r i è r e l u i . I l commence tou jours son t ravai l 
par le bord de l 'enclos, i l rejet te donc ces subs
tances vers le m i l i e u et f i n i t par en fo rmer u n 
tas. Dès que ce tas a a t te int envi ron quatre pieds 
de haut , les deux oiseaux, le m â l e et la femel le , 
s'occupent d'en aplanir le sommet, puis ils creu
sent une d é p r e s s i o n au centre. C'est dans celle-
ci que les œ u f s sont pondus. I ls sont d i sposé s 
en cercle, ê t à 15 pouces env i ron au-dessous 
du sommet . Le m â l e surveil le soigneusement la 
marche de l ' i ncuba t ion , et sur tou t la chaleur 
de ce poê le na ture l . I l recouvre les œ u f s , et ne 
m é n a g e qu 'une ouver ture ronde, pour permet
tre l ' accès de l ' a i r , et servir à m o d é r e r la cha
leur . Par les temps chauds, i l d é c o u v r e les œ u f s 
presque c o m p l è t e m e n t , deux ou t rois fois par 
j o u r . 

« Les jeunes , une fois é c lo s , restent au moins 
douze heures dans l ' i n t é r i e u r du tas de feui l les , 
sans essayer d'en sor t i r . Le second j o u r , i ls se 
mont ren t au debrors; leurs ailes sont c o m p l è 
tement d é v e l o p p é e s , mais une enveloppe, q u i va 
tomber b i e n t ô t , entoure encore les pennes. Ils ne 
paraissent d 'ail leurs pas d i sposé s à se servir i m 
m é d i a t e m e n t de leurs ailes et ne fon t que cour i r . 
Dans l ' a p r è s - m i d i , ils reviennent au tas, et leur 
p è r e les y enfou i t à une profondeur moindre que 
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celle où se trouvaient les œ u f s ; à trois jours , ils 
sont capables de voler. Un de ceux que nous 
avions élevés dans notre m é n a g e r i e parvint à 
cette é p o q u e à se sauver, en passant à travers les 
mailles du treillage qui recouvrait son enclos. » 

Les œuf s ont 10 cent, de long et 7 cent, de 
large, et ils sont d'un blanc pur. 

LES MÉGACÉPHALES — 
MEGACEPHALON. 

Die Maleos. 

Caractères. — Les mégacéphales sont carac
tér isés par la p r é sence d'une saillie dure, arron
die, qui , c o m m e n ç a n t au-dessus des narines, 
couvre tout le f ron t et se prolonge au-dessus de 
l 'occiput. Us ont en outre le bec fo r t , à a r ê t e an
guleuse, avec le bord d e l à mandibule in fé r i eu re 
presque d ro i t ; les ailes b o m b é e s , suba iguës , la 
t ro i s i ème r é m i g e é tan t la plus longue; la queue 
arrondie, f o r m é e de dix-hui t pennes, les pattes 
fortes et vigoureuses; les doigts relativement 
courts. 

LE MÉGACÉPHALE MALÉO — MEGACEPHALON 
MALEO. 

Der Maleo. 

C a r a c t è r e s . — L e m é g a c é p h a l e maléo(/?<7.129) 
a sur le dos une large bande pectorale, le c rou
pion et les flancs d 'un brun no i r ; la poitrine et le 
ventre d'un rose pâ l e ; l 'œil jaune; les parties nues 
de la t ê te b l a n c h â t r e s ; le tubercule qui recouvre 
la tê te bleu ; le bec et les pattes couleur-de-corne. 
Cet oiseau a plus de 66 cent, de long ; la longueur 
de l'aile est de 30 cent, celle de la queue de 22. 

Hueurs, habi tudes et r é g i m e . — Wallace et 
le baron Rosenberg sont les seuls, à ma connais
sance du moins, qui aient déc r i t les m œ u r s de 
cet in té ressan t oiseau en l ibe r t é . « Le m a l é o , di t 
le premier, habite exclusivement la p re squ ' î l e 
nord de Célèbes, et encore i l y est l imi té au 
voisinage de la côte ; i l semble ê t r e surtout t r ès -
commun dans les forê ts qui entourent les mon
tagnes de Kalabit , et i l ne se nour r i t que de f ru i t s 
t o m b é s à terre. » 

Rosenberg indique pour cet oiseau la m ê m e 
patrie que Wallace, mais i l est plus explicite au 
sujet de ses habitudes. « Les endroits où l 'on 
trouve le maléo sont toujours t r è s - i so l é s ; ce ne 
sont parfois que des î lots ou un t r è s -pe t i t espace 
de cô tes . T r è s - c o m m u n i c i , c'est vainement 
qu'on le chercherait là. I l lu i faut un sol cou
vert de buissons peu é levés . C'est à terre qu ' i l 
vit presque toujours , qu ' i l cherche les insectes 

et les f ru i t s dont i l se nourr i t . Dans l'estomac de 
tous ceux que j ' a i tués , j ' a i t rouvé des mollus
ques terrestres, des insectes, des frui ts , mêlés à 
de la vase et à du gravier. » 

« En aoû t et en septembre, à l 'époque par 
c o n s é q u e n t où i l pleut t r è s - ra rement et même 
pas du tout, continue Wallace, le maléo descend 
près du rivage, pour y faire ses pontes. U choi
sit à cet effet des endroits éloignés des habita
tions ; de p ré fé rence , le fond d'une baie. La lo
cal i té est-elle convenable, tous les maléos de la 
con t r ée s'y réun issen t , et on y en voit chaque 
jour des douzaines, et m ê m e des centaines. J'ai 
visité la plus cé lèbre de ces baies, malheureuse
ment à une é p o q u e t rop avancée de l'année, et 
je n'y ai pas vu un aussi grand nombre de ma
léos ; n é a n m o i n s , je pus faire là plusieurs obser
vations. 

« La baie consiste en une bande étroite de côte, 
e sca rpée , d 'environ un mi l le d 'é tendue, couverte 
d'un l i t épais de sable volcanique grossier, li
mi tée de deux côtés par une petite rivière, d'un 
autre côté par une forê t . Immédiatement au-
dessus de la l imi te des plus hautes eaux, l'on 
voit un grand nombre de cavités, de quatre à 
cinq pieds de d i a m è t r e , renfermant chacune, à 
un ou deux pieds de profondeur, un ou deux, 
quelquefois sept ou hui t œufs de maléos, tou
jours distants de six à hu i t pouces les uns des 
autres ; les œuf s seraient pondus par autant de 
femelles. Les maléos arrivent là, par paires, sou
vent de dix à quinze milles de distance ; ils y cher
chent un emplacement convenable, et creusent 
le sol j u s q u ' à ce qu'ils aient amassé assez de sa
ble ; d'autres fois ils utilisentune ancienne cavité. 
La femelle y pond un œuf, le recouvre de sable, 
puis le m â l e et la femelle retournent dans la fo
r ê t . Treize jours ap rè s , m'a assuré un indigène, 
le couple revient au rivage pour pondre un deu
x ième œuf. Cette assertion paraî t basée sur l'ob
servation, e l je la crois conforme à la vérité; 
toutes les femelles que j ' a i tuées avant qu'elles 
eussent pondu avaient un œuf, qui remplis
sait tellement la cavité abdominale, que les vis
cè re s , sembla i t - i l , ne pouvaient fonctionner; 
l 'ovaire renfermait en outre huit à dix ovules, 
de d i f fé ren t s volumes et dont le plus gros, delà 
grosseur d 'un petit pois, paraissait avoir besoin 
d'une douzaine de jours pour atteindre son dé
veloppement complet. Ces œufs sont d'un rouge-
b r u n p â l e . Us ont 117 mil l imètres de long « 
64 m i l l i m . de d i amè t r e transversal. Lorsque 
sont f r a î c h e m e n t pondus, ces œufs sont délicieux 
à manger. Les indigènes arrivent à cet endroit c 
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plus de quinze mil les à la ronde , pour chercher 
de ces œul's dont les parents ne s ' i n q u i è t e n t n u l 
lement. Une fois é c l o s , les jeunes, sans recevoir 
aucun secours, sortent du sable et se r é f u g i e n t 
dans la fo rê t . » 

Rosenberg observa su r tou t des m a l é o s dans la 
petite île de la r i v i è r e Bone, q u i est la p r o 
priété p a r t i c u l i è r e d u r a j a h . Des fonc t ionna i 
res spéc iaux sont p r é p o s é s à leur garde, et, à 
l ' époque de la ponte, on y r é c o l t e les œ u f s . Ceux-
ci sont t r è s - r e c h e r c h é s ; les gourmets de Goron-
talo les payent j u s q u ' à 12 et 13 cents la p i è c e . 
Aussi est-il d é f e n d u , sous les peines les plus sé
vères , de chasser et de prendre des oiseaux aussi 
productifs, et les gardiens ont encore à d é t r u i r e 
les grands lézards q u i d é v o r e n t les œ u f s . V o i c i 
ce qu 'un des gardiens a appris à Rosenberg au 
sujet de la ponte des m a l é o s . 

A u pied d 'un arbre ou d 'un buisson, mais sou
vent aussi sur la terre nue, la femel le creuse 
un t rou , d 'environ 66 cent, de d i a m è t r e , et de 
2 m , 2 0 , à 2 m , 5 0 ( ? ) d e p ro fondeur . L'oiseau donne 
à ce t rou une d i rec t ion ob l ique . L o r s q u ' i l est 
arr ivé à la profondeur voulue, ce q u i ne de
mande pas beaucoup de temps, i l gratte u n peu 
le so) de m a n i è r e à fo rmer une couche meuble , 
sur laquelle i l d é p o s e son œ u f , q u i , e n t r a î n é par 
son propre poids, prend une d i rec t ion verticale. 
La femel le recouvre ensuite ce t r o u avec la terre 
qu 'el le a en l evée , de m a n i è r e à en f o r m e r une 
couche de l m , 3 5 à l m , 6 5 de haut , et ne s'in
q u i è t e plus de son œuf . Dans deux de ces nids 
qu 'ouvr i t Rosenberg, le t h e r m o m è t r e marqua i t 
112° F a h r e n h e i t , tandis que la t e m p é r a t u r e 
ex té r i eu re n ' é t a i t que de 82° . Chaque t rou ne 
renferme qu 'un œ u f ; la d u r é e de l ' incubat ion 
est de 26 à 28 jours . Les jeunes sortent de terre 
c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é s , et, dès le premier 
jour de leur existence, cherchent d ' e u x - m ê m e s 
leur n o u r r i t u r e . 

« Les m a l é o s , d i t Wallace, sont t r è s - g r a c i e u x 
lorsqu'ils courent sur le sable. Les couleurs de 
leur plumage, leur t ê t e couverte d 'un c imie r , 
leur queue r e l e v é e , et sur tout l eu r d é m a r c h e 
lente, majestueuse, tout concourt à leur donner 
un aspect s ingulier . S'approche-t-on d'eux, i ls 
f u i e n t t r è s - r a p i d e m e n t , encouran t ; les surprend-
on , i ls s'envolent sur quelque basse branche 
d 'un arbre vois in . C'est à peine si l ' on remarque 
quelque d i f f é r e n c e entre les individus des deux 
sexes ; chez le m â l e , cependant, la caroncule 
est plus grande, la teinte rose du plumage plus 
p r o n o n c é e que chez la femel le . Mais ces carac
tè res ne paraissent ê t r e n i assez constants n i 

assez p r o n o n c é s pour que l ' on puisse tou jours 
dis t inguer le m â l e de la f emel le . » 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , les m a l é o s se com
por ten t comme les e s p è c e s des genres p r é c é 
dents; mais ils n 'on t r i en pour a t t i rer p a r t i c u l i è 
rement l ' a t t en t ion . Us ne se sont reprodui ts dans 
aucun des j a rd ins zoologiques de Londres ou 
d 'Anvers , les seuls où i l en existe. 

LES LÉ1POAS — LEIPOA. 

Die Tauben-Wallnister, the native Pheasants. 

Caractères. — Les léipoas ressemblent autant 
à certains pigeons qu 'aux poules : de là le n o m 
qu 'on leur a d o n n é . Us ont le corps a l l o n g é : les 
ailes larges, arrondies, a i g u ë s , la seconde r é 
mige é t a n t la plus l o n g u e ; la queue, longue, 
large, t r è s - a r r o n d i e , f o r m é e de quatorze pennes; 
les pattes fortes, mais peu é l e v é e s ; le bec d r o i t 
et pe t i t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les l é ipoas 
sont exclusivement propres au cont inent aus
t r a l i en . 

LE LÉIPOA OCELLÉ — LEIPOA OCELLATA. 

Der Tauben-Wallnister, the native Pheasant. 

Caractères. — Cet oiseau a le sommet de la 
t ê t e b r u n - f o n c é , le dos g r i s - c e n d r é , les ailes 
et les é p a u l e s s e m é e s de taches brunes dispo
sées en s é r i e s , le ventre j a u n e - c u i r ; le men ton 
et le m i l i e u de la po i t r ine couverts de plumes 
é t r o i t e s en f o r m e de fer de lance, noires, à tige 
blanche ; les r é m i g e s brunes , à barbes externes 
m a r q u é e s de lignes en zigzag d 'un b r u n f o n c é ; 
les rectrices d 'un b r u n n o i r â t r e , b o r d é e s de gris 
tauve, l 'œi l b r u n â t r e ; le bec noi r , les pattes d 'un 
b run f o n c é . Cet oiseau a 66 cent, de long , Ja 
longueur de l 'ai le est de 33 cent. , celle de la 
queue de 23 . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gould s'ex-
p r i m e d e la m a n i è r e suivante au sujet des m œ u r s 
et des habitudes du l é i p o a o c e l l é . « Ce bel o i 
seau est un des p h é n o m è n e s les plus cur ieux des 
r é g i o n s encore peu e x p l o r é e s de l 'Aus t r a l i e ; et 
l ' é t u d e seule de son genre de vie a p u d é t e r m i -

j ner la place q u ' i l convient de l u i assigner dans 
la classification. Gi lber t et Grey m ' o n t fa i t con-

' n a î t r e ses habitudes ; j e reproduis i c i ce qu ' i l s 
m'en ont d i t . 

« Ce m a t i n , m ' é c r i t Gi lber t , le 28 septembre 
1842, je p é n é t r a i heureusement dans un é p a i s 
f o u r r é , où souvent dé j à j 'avais c h e r c h é , mais en 
vain, des œ u f s de l é i p o a . Je ne m ' é l a i s pas en-
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core for t avancé clans l ' in té r ieur , que l ' indigène 
qu i m'accompagnait me prévint que nous ét ions 
arr ivés près d'un lieu de ponte. Une demi-heure 
après , nous trouvons un n id , consistant en un tas 
de terre assez élevé, mais dans un tel massif de 
buissons que nous é t ions obl igés de marcher des
sus pour avancer. Dés i reux de ravir les t résors ca
chés au fond de ce n i d , je repoussai mon compa
gnon et me mis en devoir de creuser. Cet acte dé
plut à mon ind igène , qu i me fit comprendre que, 
n'ayant jamais exploré pareil n id , je risquais 
fo r t de casser les œ u f s , et que je ferais mieux de 
l u i laisser le soin de ce travail . Je me rendis à 
son avis. U c o m m e n ç a alors par enlever la terre 
du mil ieu, de m a n i è r e à former une large dé
pression centrale. Quand i l eut c reusé ainsi à 
environ deux pieds, je vis, avec une joie mê lée 
presque de crainte, les gros bouts de deux œufs , 
p lacés sur leur ex t r émi t é pointue. La terre qu i 
les entourait f u t enlevée avec des p r é c a u t i o n s 
infinies, car, au premier contact de l 'air, leur 
coquille devient e x t r ê m e m e n t fragile, et je 
m'emparai des deux œ u f s . A cent pas environ 
plus lo in , nous t r o u v â m e s un second n id , plus 
grand, qu i renfermait trois œ u f s . Dans le cou
rant de nos investigations, nous v îmes encore 
hu i t autres nids, mais vides d ' œ u f s . 

« Pour vous donner une idée des locali tés où 
niche le lé ipoa, je vais essayer de décr i re les col
lines de Wongan. Elles se trouvent à environ 
1300 pieds au-dessus du niveau de la mer, au 
nord-est de la maison de Drummond , dans la 
baie de Toot ; elles sont en tourées d'une fo rê t 
d'arbres à gomme, et couvertes sur plusieurs 
milles d ' é t e n d u e de buissons touffus, entre
lacés , dépas san t la hauteur d'un homme, et 
fo rmés principalement d'une espèce t r è s - s ingu
l ière d'arbre à gomme nain. Le sol est unsable 
ferrugineux rouge. C'est de ce sable qu'est fai t 
le monticule qui sert de n id ; au centre se trouve 
un sable plus fin, mê lé à des ma t i è r e s végéta les . 
Drummond , q u i , en Angleterre, a pendant long
temps fai t des observations sur des couches de 
fumier , estime que la chaleur déve loppée au
tour des œufs par la fermentation de ces ma t i è r e s 
végéta les , atteint environ 89° Fahrenheit. Dans 
les deux nids que j ' a i explorés , i l y avait beau
coup de fourmis blanches, qu i avaient accolé 
leurs couloirs à la coquille des œ u f s . Le plus 
grand monticule que je vis, avait environ vingt-
quatre pieds de c i r c o n f é r e n c e , et cinq pieds de 
haut. Dans tous les nids non encore p rê t s à re
cevoir les œ u f s , la couche de mat i è res végé ta les 
étai t froide et humide ; je crois aussi, qu'avant 

de pondre, l'oiseau retourne cette couche et la 
recouvre de terre. Tous les monticules, dans 
lesquels j ' a i t rouvé des œ u f s , avaient leur surface 
ex té r i eu re c o m p l è t e m e n t lisse, arrondie, de telle 
sorte qu'un passant, ignorant des m œ u r s de ces 
oiseaux, les aurait pris pour des fourmilières-
ceux, au contraire, qui ne renfermaient pas 
d 'œufs , offraient une dépression à leur sommet. 
Les œ u f s é ta ien t exactement déposés au milieu 
des monticules disposés en rond, tous à la même 
hauteur, é lo ignés d'environ trois pouces les uns 
des autres. Ces œ u f s ont un volume considé
rable ; ils ont 3 pouces 3/4 dans leur diamètre 
longitudinal , 2 pouces et demi dans leur dia
m è t r e transversal, et ils pèsen t 8 onces. Leur cou
leur varie du brun clair au rouge-laque clair. 

« De toute la j o u r n é e , nous ne pûmes aperce
voir aucun lé ipoa, bien que nous en ayons 
t rouvé de nombreuses traces. Nous en vîmes 
m ê m e dans des marais desséchés , à deux milles 
des nids. I l en résu l te que le léipoa ne demeure 
pas dans les fou r r é s où i l pond. Les indigènes 
assurent qu'on ne peut le tuer qu'en se mettant 
à l 'affût près du n id , et en y attendant son ar
r ivée, vers le coucher du soleil. Je l'essayai; je 
demeurai l à à attendre pendant plusieurs heures; 
aucun oiseau n'apparut, et l'impatience de mon 
guide finit par devenir telle que je dus quitter 
l 'affût . En repassant près du monticule, j'aper
çus enfin le l é ipoa ; mais i l faisait trop sombre 
pour pouvoir le t i rer . » 

Dans une lettre du 12 décembre , Grey con> 
plète ces renseignements de Gilbert. 

« Les monticules que construit cet oiseau ont 
à leur base de douze à treize pieds de circon
fé rence , et sont hauts de deux à trois pieds; le 
sable etles herbes y sont ramassés dans un rayon 
de quinze à seize pieds, à partir du pourtour ex
té r i eur . Vo ic i comment sont faites ces construc
tions. 

« Une dépres s ion , presque circulaire, d'environ 
18 pouces de d i amè t r e et de 7 à 8 pouces de 
profondeur est d'abord creusée dans le sol;elle 
est remplie de feuilles sèches, de foin et d'au
tres substances analogues ; des matières sem
blables sont a m a s s é e s tout autour. Cette pre
m i è r e couche est couverte de sable mêlé à des 
herbes sèches . Avant de pondre un œuf, 1°'" 
seau ouvre le monticule, c'est-à-dire qu'il creuse 
à son sommet une cavité de 2 à 3 pouces 
de profondeur, dépose son œuf dans le sable, 
puis le recouvre el arrange le monticule. 
second œuf est placé dans le même plan hori
zontal que le premier, mais à l'extrémité oppo-



sée du m ê m e d i a m è t r e ; le t r o i s i è m e et le qua
t r i è m e le sont aux e x t r é m i t é s d u d i a m è t r e 
perpendiculaire à ce p r e m i e r ; les autres sont 
déposés dans les intervalles q u i s é p a r e n t les 
quatre premiers . L e m â l e aide la femelle à ou
vrir et à fe rmer le mon t i cu l e . Les i n d i g è n e s as
surent que la femel le pond chaque j o u r u n œuf , 
(ce sont, sansdoute, des femelles d i f f é r e n t e s ) . A 
ma connaissance, on n'a jamais t r o u v é plus de 
huit œ u f s dans u n n i d . » 

A u dire d u m ê m e auteur , le l é ipoa cour t long
temps, et avec une incroyable r a p i d i t é ; i l ne 
vole pas tan t q u ' i l peut fa i re au t rement , et ne 
se perche que pour d o r m i r I I se n o u r r i t d ' in 
sectes et de graines de diverses e s p è c e s . Moore 
raconte que, quand i l est pour su iv i , i l gagne la 
p r e m i è r e broussaille, y enfonce la t ê t e et se laisse 
alors prendre faci lement. Ses allures ressem
blent à celles des poules domestiques. Son c r i , 
tr iste et p l a in t i f , ressemble à ce lu i de plusieurs 
e s p è c e s de pigeons. Gould rapporte, en parais
sant y a jou te r f o i , des r é c i t s q u i l u i ont é t é faits 
par les i n d i g è n e s ; mais, en nous fondant sur ce 
que nous avons p u observer sur des l é ipoas cap
t i f s , nous sommes p o r t é à les c o n s i d é r e r comme 

BBEBM. 

e n t a c h é s d'erreurs g r o s s i è r e s . « A chaque n i d , 
appart iennent u n m â l e et une f emel l e ; tous deux 
t ravai l lent de concert à éd i f i e r le m o n t i c u l e , ou 
à disposer convenablement u n ancien n i d ; tous 
deux y viennent quand la femelle est p r ê t e à 
pondre, et t rava i l len t en c o m m u n à ouvr i r et à 
refermer le n i d . La femel le pond u n œ u f par 
j o u r , et cela se r é p è t e h u i t à d ix jours de suite. 
Les e n l è v e - t - o n , elle n 'en cont inue pas moins à 
pondre dans le m ê m e n i d , et i l arr ive ainsi 
qu'elle en p rodu i t le double. Quatre mois s ' é 
coulent e n t i è r e m e n t , entre l ' é p o q u e où l 'oiseau 
commence à const ru i re son n i d et celle o ù é c l ô t 
le dernier œuf . Les jeunes sortent e u x - m ê m e s 
de dessous terre , sans ê t r e a idé s par l eur m è r e . 
D 'o rd ina i re , i lsapparaissenttous ensemble, que l 
quefois deux par deux. Us c r ien t et appellent 
leur m è r e , q u i est o c c u p é e à p a î t r e dans u n 
buisson vois in , et q u i prend alors la conduite 
des jeunes, comme une poule celle de ses pous
sins ; souvent elle a à sa suite de h u i t à d ix pe
t i t s . » Je crois presque inu t i l e d 'a jouter que 

j ' accorde plus de confiance aux relat ions de Scla-
ter, de Wallace et de Rosenberg, q u ' à ces r é c i t s 
provenant des n è g r e s d e l à Nouvel le -Hol lande . 

I V — 371 
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2° Les Mégapodiés — Megapodii. 

Die Hurbel-Wallnister. 

Caractères. — Les mégapodiés rappellent as
sez les râles ou les poules d'eau, et d i f fè ren t des 
tal légallés par un corps plus é lancé , une queue 
bien plus courte, et surtout par des pieds plus 
grands (d 'où le nom qui leur a été donné ) , et par 
des ongles plus longs, plus forts et presque droits. 
Leur plumage est géné ra l emen t abondant; ils 
ont l 'occiput couvert de plumes longues, une 
grande partie de la tê te , la gorge et le devant du 
cou nus, du moins chez la plupart . 

Cette division ne repose que sur le genre suivant. 

LES MÉGAPODES — MEGAPOD1US. 

Die Grossfusshûhner, the Jungle-Fowls. 

Déjà en 1520, Ant. Pigafetta(l) parle des mé-
gapodes. « On trouve, d i t - i l , aux îles Philippines 
des oiseaux noirs, de la taille d'une poule, qui 
pondent des œ u f s t r è s - savoureux et t r è s - g r o s . On 
nous a r a p p o r t é que la femelle pondait ses œufs 
dans le sable, et que la chaleur du soleil suffisait 
pour les faire éc lo re .» C a n e r i a j o u l a à ce premier 
réc i t , mais i l regarda le m é g a p o d e observé par lu i 
et par Pigafetta, comme un oiseau de mer. U ra
conte qu ' i l pond des œuf s , de la grosseur de ceux 
d'une oie, dans un t rou qu ' i l a c r eusé dans le 
sable- et q u ' i l les recouvre de ce m ê m e sable; 
que cela arrive en mars, avr i l et mai, à l ' époque 
où la mer est le plus calme, où les vagues ne vien
nent pas envahir la plage et noyer les œ u f s . Les 
matelots recherchent t r è s - av idemen t ces œufs le 
long du rivage, et savent qu'ils en trouveront là 
où le sol pa ra î t avoir été r e m u é . 11 é ta i t réservé 
à Gould de nous faire c o n n a î t r e plus en dé ta i l 
les m œ u r s de ces oiseaux, en publiant les rela
tions de deux excellents observateurs. 

C a r a c t è r e s . — Les m é g a p o d e s ont un bec 
g é n é r a l e m e n t plus court que la t ê t e , droi t , con
vexe près de la pointe; des ailes larges, a r ron
dies, obtuses, les t ro i s i ème , q u a t r i è m e et c i n 
q u i è m e r émiges é t an t égales entre elles et plus 
longues que les autres; la queue courte, arron
die, f o r m é e de dix plumes ; les tarses t r è s - f o r t s ; 
plus longs que le doigt m é d i a n , qui est l u i - m ê m e 
for t long; des ongles robustes. 

(1) Pigafetta, Primo viaggio intorno al globo terracqueo, 
oisia ragguaglio délia nnvigatione aile lndie orientali per 
(a via d'Occidcnte, fatta sulla squadra de/ capit. Maqa-
glianes negli anui 1519-1572. Milano, 1800, in-4. 

LE MÉGAPODE TL'MULUS — MEGAPODIUS 
TU MU LU S. 

Das Grossfusshuhn, the Australian Jungle-Fowl. 

Gould, lorsqu'il découvrit cette espèce en Aus
tralie, n'en fu t pas surpris, car on savait que les 
mégapodes habitent la Nouvelle-Guinée et les 
îles avoisinantes; mais i l la pr i t pour une espèce 
déjà décr i t e par Temminck, et ce ne fut qu'en la 
comparant attentivement à des exemplaires des 
m u s é e s de Paris et de Leyde, qu ' i l acquit la cer
titude que le m é g a p o d e d'Australie était une es
pèce r é e l l e m e n t inédi te . 

C a r a c t è r e s . — Le m é g a p o d e tumulusest à peu 
p rè s de la tail le d'une poule-faisane. U a les plu
mes de la t ê t e d 'un brun-rouge foncé, celles du 
dos et des ailes d 'un b run cannelle ; les couver
tures s u p é r i e u r e s et i n fé r i eu res de la queue d'un 
b run -châ t a in f o n c é ; les rémiges et les rectrices 
d'un b run n o i r â t r e ; les plumes de la partie pos
t é r i eu re du cou et de toute la face inférieure du 
corps grises; l 'œil b r u n - r o u g e à t r e clair; le bec 
d'un b r u n - r o u g e â t r e u n peu plus foncé; les pat
tes orange-vif. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — C'est à 
Gilbert et à Macgil l ivray que nous devons, par 
l ' i n t e rméd ia i r e de Gould, de connaître les habi
tudes de ce m é g a p o d e . « A mon arrivée à Port-
Essington, di t le premier, mon attention fut at
t i rée par la p ré sence de nombreux tas de terre, 
t r ès -é levés . On me di t que c 'étaient des sépultu
res d ' i nd igènes ; mais ceux-ci m'assurèrent qu'ils 
é t a i en t construits par les mégapodes, pour y dé
poser leurs œ u f s . Cela paraissait si extraordi
naire, si contraire à tout ce que l'on observe chez 
les autres oiseaux, que personne, dans toute la 
colonie, ne voulait y croire, mais personne aussi 
ne s ' inquié ta i t d ' éc la i rc i r la question. Les dou
tes furent encore a u g m e n t é s par la grosseur des 
œ u f s que les indigènes apportaient, comme pro
venant de ces oiseaux. Je savais que le léipoa 
fai t couver ses œufs d'une façon analogue; je 
réso lus donc de faire tout mon possible pour 
découvr i r la vér i té , et pour cela, après m'être 
a s suré du concours d'un naturel fort intelli
gent, je me rendis, le 16 novembre, à la baie de 
Krocker ,endroi t peu exploré de Port-Essington, 
et où se trouvaient beaucoup de ces oiseaux.» 
Gilbert raconte ensuite, avec de longs détails, 
comment ayant découve r t plusieurs de ces tas de 

terre dans les f o u r r é s , i l les explora et finit par 
' se convaincre de la véracité des récils des indi-
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gènes . Pendant son s é j o u r , i l put tuer des m â l e s 
et des femelles, et t rouva plusieurs nids renfer

mant des œ u f s . 
«11 n'est g u è r e d'oiseau, d i t - i l , aussi d é f i a n t , 

aussi d i f f i c i l e à t i r e r que le m é g a p o d e t u m u l u s . 
U habite les buissons q u i couvrent les rivages 
des baies. Jamais j e ne t rouva i de n i d à plus de 
cent brasses de la mer . Quand on l 'e f f raye, i l se 
lève t r è s - r a r e m e n t , i l faut pour cela q u ' i l se 
trouve sur la l i s iè re m ê m e des f o u r r é s . D ' o r d i 
naire, i l court sur le sol quelque temps avant de 
prendre son essor. Son vo l est l o u r d , mais non 
bruyant. I l est rare q u ' i l vole l o in d'une seule 
traite ; le plus souvent, i l s'abat presque aus s i t ô t 
sur'quelque arbre, s'y a r r ê t e le cou t endu , ob
servant tous les mouvements d u chasseur et 
s'envolant dès q u ' i l approche. Pour mont rer 
combien grande est sa d é f i a n c e , j e d i r a i que 
trois chasseurs q u i s ' é t a i en t rendus dans un pe
t i t taillis, à Nogo, pour t i re r des m é g a p o d e s , ne 
purent parvenir à en vo i r u n seul, bien qu ' i l s en 
eussent d é r a n g é plusieurs. A Port-Essington, j ' e n 
tuai un dans un buisson de mangliers , dont les 
racines é t a i e n t b a i g n é e s par la m a r é e haute , et 
le capitaine Blackwood en tua u n autre , q u i 
courait sur la vase. Dans l ' u n et l 'autre cas, ces 
oiseaux é t a i e n t au voisinage de leur n i d . » Gi lber t 
d i t encore que le m é g a p o d e t u m u l u s se t ien t ex
clusivement dans les f o u r r é s les plus i m p é n é 
trables, tout au bord de la mer, et ne s'aventure 
pas l o i n dans l ' i n t é r i e u r des terres. I l v i t par pai
res ou solitaire ; i l prend sa nou r r i t u r e sur le sol, 
mange des racines q u ' i l d é t e r r e faci lement à 
l'aide de ses ongles v igoureux, des graines, des 
insectes, sur tout de grands c o l é o p t è r e s . Sa voix 
ressemble au gloussement de la poule, et se ter
mine par un c r i assez semblable à celui du paon. 

Les nids varient sous le rapport du volume, de 
la forme et des m a t é r i a u x q u i entrent dans leur 
composit ion. G é n é r a l e m e n t , i ls sont s i tués p r è s 
du bord de la mer, et sont f o r m é s de sable et de 
coquil lages; quelques-uns renferment de la 
vase et du bois p o u r r i . Gi lber t en t rouva un 
qui avait 5 m è t r e s de haut et 5 m , 33 de c i r con 
f é r e n c e ; un autre qu i avait 50 m è t r e s de c i r con
f é r e n c e ; Macgi l l ivray en v i t aussi un qui avait 
les m ô m e s dimensions. I l est t r è s - p r o b a b l e que 
ces nids gigantesques sont l ' œ u v r e de plusieurs 
couples, et que, chaque a n n é e , ils sont agran
dis et r é p a r é s . L a cavi té du n id a une direc
t ion obl ique en bas, et soit en dedans, du bord 
du sommet vers le centre, soit en dehors, du 
centre du sommet vers la paroi l a t é r a l e . Les œ u f s 
sont à deux m è t r e s de profondeur , à une distance 

de 60 c e n t i m è t r e s à u n m è t r e de la paro i l a t é 
rale. Les i n d i g è n e s ont r a c o n t é à Gi lber t que 
ces oiseaux ne pondent qu ' un œ u f dans une ca
v i t é , puis la remplissent de terre et aplanissent 
parfa i tement la place de l 'ouver ture . D ' a p r è s les 
traces r é c e n t e s q u i se t rouvent au sommet et sur 
les cô té s du m o n t i c u l e , on r e c o n n a î t f ac i l emen t 
si u n m é g a p o d e a c r e u s é r é c e m m e n t une c a v i t é . 
L a terre q u i la recouvre est t r è s - l â c h e m e n t t a s s é e , 
on y enfonce une baguette d 'autant plus facile
ment que la cav i té est plus r é c e n t e . I l f a u t une 
certaine habi tude et beaucoup de patience pour 
at teindre les œ u f s . Les i n d i g è n e s creusent avec 
leurs mains ; ils n ' e n l è v e n t de sable que juste ce 
q u ' i l faut pour pouvoir se glisser par l 'ouver ture 
et rejeter entre leurs jambes le sable qu ' i l s d é p l a 
cent. Mais leur patience est souvent mise à une 
dure é p r e u v e ; i l leur f au t parfois c reusera 2 
m è t r e s , 2 m è t r e s et demi sans t rouver d ' œ u f s , et 
pendant ce temps ils ont t e r r ib lement à sou f f r i r 
de la chaleur et des p i q û r e s de m i l l i o n s de mous
tiques. Les œ u f s sont p l a c é s ver t icalement , le 
gros bout d i r i g é en hau t ; leur volume est t r è s -va 
r iable , mais ils se ressemblent par la f o r m e . Leu r 
d i a m è t r e l o n g i t u d i n a l a envi ron 10 cent . , et leur 
d i a m è t r e transversal 6. Leu r couleur varie sui
vant la nature des m a t é r i a u x q u i les entourent ; 
ceux qu i sont p l acés dans une terre noi re , sont 
u n i f o r m é m e n t d 'un b r u n - r o u g e â t r e f o n c é ; ceux 
q u i sont dans du sable, sont d 'un j a u n â t r e sale. 
Cette couleur est due à une mince couche q u i re
couvre l ' œ u f ; l ' en l ève - t -on , on t rouve la coqui l le 
e n t i è r e m e n t blanche. D ' a p r è s les i n d i g è n e s , les 
œ u f s sont pondus la n u i t , et à plusieurs jours 
d ' interval le . 

N i Gi lber t n i Macg i l l i v ray ne f u r e n t t é m o i n s 
de l ' éc los ion des pe t i t s ; mais le premier t rouva 
u n jeune dans une cav i té de 66 cent, de p r o 
fondeur ; i l é t a i t sur une couche de feuil les s è 
ches, et ne paraissait â g é que de quelques jou r s . 
Gi lber t se donna toutes les peines possibles pour 
l ' é lever et le m i t dans une assez grande cage, 
en partie rempl ie de sable. I l mangea sans peine 
des grains p i l é s , ce qu i donna quelque espoir de 
le conserver. Mais i l é t a i t si sauvage, si i n d o m p 
table q u ' i l ne put supporter la cap t iv i t é et qu 'on 
dut le met t re en l i b e r t é . Tan t q u ' i l é l a i t dans la 
caisse, i l grat ta i t le sable con t inue l lement , en 
amassant des tas dans les coins de la cage. I l le 
faisait avec une vitesse surprenante et une force 
r é e l l e m e n t ext raordinai re , car c'est à. peine s ' i l 
avait la grosseur d'une cai l le . Pour f o u i r , i l ne 
se servait que d'une patte ; i l saisissait avec elle 
une certaine q u a n t i t é de sable et la rejetai t der-
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r i è re l u i , sans aucun effort apparent. Ce besoin 
de travailler semblait accuser u n e i n q u i é t u d e na
turelle et instinctive ; i l agissait ainsi p lu tô t pour 
donner une occupation à ses pattes vigoureuses, 

que pour chercher de la nourr i ture . La nuit cet 
oiseau éta i t si turbulent , i l faisait de si grands 
efforts pour s 'évader, que son ma î t r e ne pouvait 
dormir . 

L E S C R A C I D É S — CRACIDM. 

Die Hokkovôyel, the Curassows. 

Le nom de fouisseurs convenait à tous les o i 
seaux de la division que nous venons de passer 
en revue, i l n ven est plus de m ô m e de ceux 
dont nous avons encore à nous occuper. On 
ne peut pas non plus les cons idé re r comme de 
vrais ga l l inacés ; car ils d i f fè rent de ceux-ci par 
leurs formes ex té r i eu re s aussi bien que par leur 
genre de vie : i l en est surtout ainsi des c rac idés , 
ou hoccos. On di t ordinairement que, dans les 
fo rê t s du sud de l ' A m é r i q u e , les c rac idés r em
placent les t é t r aon idés et les phas ian idés ; mais 
cela ne peut ê t re pris au pied de la lettre, 
et celui qu i c o n n a î t bien les uns et les autres a 
de la peine à trouver quelque chose qu i légi
t ime cette comparaison. Reichenbach r é u n i t les 
c rac idés aux co lombidés , et appuie son op i 
nion sur des preuves dont i l ne faut cepen
dant pas exagé re r la valeur. A mon avis, les 
c r ac idés n 'ont pas le c a r a c t è r e le plus essentiel 
des c o l o m b i d é s , celui que fourn i t le mode de 
d é v e l o p p e m e n t : ainsi, les jeunes qui viennent 
d ' éc lo re ne restent pas dans le n i d ; ils n ' é c l o -
sent pas aveugles et presque nus, mais ils res
semblent plus aux poussins de la poule qu'aux 
pigeonneaux. Du reste, Reichenbach a raison, 
quand, pour sépa re r les c rac idés des ga l l idés , i l 
constate que leurs tarses sont dépou r vus d'er
got; que leur doigt p o s t é r i e u r est inséré aussi 
bas que les autres; que leurs allures sont celles 
des pigeons coureurs ; qu'i ls ne vivent pas en 
polygamie, mais en monogamie; qu'i ls nichent 
sur les arbres, et y construisent avec des bran
ches et des brindilles un n id à claire-voie ; qu'ils 
ne sont pas pu lvé r a t eu r s ; qu'ils ne pondent qu 'un 
petit nombre d 'œuf s , le plus souvent deux; que 
leurs jeunes ne restent pas longtemps au n id et 
sont nourris par les parents. 

Sous le rapport des formes ex té r i eu res , les 
c rac idés ne ressemblent pas plus aux gal l inacés 
proprement dits qu aux pigeons ; leur plumage 
rappelle assez, i l est vrai , celui de ces derniers 
et leur organisation interne diffère notamment 
de celle des ga l l idés ; mais on ne peut pas dire 
qu'ils soient de vrais pigeons. Us forment un de 

ces groupes isolés, qu'on ne peut rapprocher 
d'aucun autre. 

C a r a c t è r e s . — Les cracidés sont des oiseaux 
é lancés , et de taille grande ou moyenne. Ils ont 
des ailes fortement arrondies, les quatre ou cinq 
p remiè re s r é m i g e s primaires étant courtes et 
é tagées , parfois pointues ; une queue longue, 
arrondie ou éga le , c o m p o s é e de douze rectrices 
fortes, rés i s tan tes ; un bec relativement plus long 
que celui des vrais ga l l inacés , mais plus court 
que celui des co lombidés , renflé vers la pointe, 
qu i est large et crochue, recouvert en arrière 
d'une cire qui s 'é tend sur les narines et revêt la 
callosité qui se trouve au-devant du front de la 
plupart des e s p è c e s ; des tarses moyennement 
épais , longs; des doigts minces, tous placés sur 
le m ê m e p lan ; des ongles longs, assez 4 minces, 
pointus et l égè remen t r ecourbés ; un plumage 
dur et se r ré , dans lequel les teintes foncées do
minent , et qu i pa ra î t ne pas différer beaucoup 
dans les deux sexes. 

Les plumes, chez certains, ont un caractère 
particulier : les tiges en sont très-élargies; elles 
se gonflent à part ir de la racine, et ce n'est que 
vers la pointe qu'elles s'amincissent et s'affai
blissent. Chez quelques espèces, cette forme est 
tellement p r o n o n c é e , que la tige se trouve au 
mi l ieu de la plume dix ou vingt fois plus large 
qu ' à la pointe, six ou dix plus qu'à la racine; 
cette partie é largie de la tige ne porte que du 
duvet, tandis que les parties étroites ont des 
barbes longues. 

La famil le des cracidés se divise en deux 
groupes ou sous-familles: celle descracinésou 
hoccos et celle des pénélopés . 

1° Les Cracinés — Craces. 

Die Hokkos, the Curassows. 

Caractères. — Les cracinés sont des oiseaux 
relativement forts. Us ont la tête lisse ou sur
m o n t é e d'une touffe de plumes recoquillées; e 
tour des yeux et quelquefois une légère paroj 
des joues nus; le bec élevé à la base, q u i e S 
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pourvue d 'une cire , ou s u r m o n t é e d 'un tubercule 
calleux qu i varie de f o r m e selon les e s p è c e s ; 
leur p r inc ipa l c a r a c t è r e consiste en u n é p e r o n 
obtus, quo ique assez p r o n o n c é , dont le poignet 

de l 'aile est a r m é . 
Cette sous-fa m i l l e a pour type le genre su i 

vant : 

L E S H O C C O S — CRAX. 

Die Hokkos, the Curassows. 

Caractères. — Les hoccos ont un bec pres
que aussi long que la t ê t e , c o m p r i m é l a t é r a l e 
ment, c o u r b é de la base à la poin te , q u i est 
crochue, pourvu d'une cire q u i embrasse la 
moi t ié de la longueur des deux mandibules ; des 
narines el l iptiques, ouvertes en avant de la c i r e ; 
des tarses robustes, peu é l e v é s ; des doigts as
sez longs; des ailes courtes, arrondies, subob
tuses, les s e p t i è m e et h u i t i è m e r é m i g e s é t a n t 
les plus longues ; une queue assez longue, a m 
ple et a r r o n d i e ; le sommet de la t ê t e et l ' occ i 
put couverts d 'une sorte de huppe, en fo rme de 
c rê t e ou de c imier , c o n s t i t u é e de plumes minces, 
roides, i nc l inées l é g è r e m e n t en a r r i è r e , puis 
r e c o u r b é e s en avant; les plumes des joues, d u 
haut d u cou et d u c roup ion molles , presque 
duveteuses, celles d u bas du cou et du t ronc 
dures et fermes. 

Le squelette ressemble assez à celui des vrais 
g a l l i n a c é s . La colonne v e r t é b r a l e comprend 
quatorze v e r t è b r e s cervicales, sept dorsales et 
six caudales; le corps du s ternum est m o d é r é 
ment é c h a n c r é , et le b r é c h e t en est t r è s - é l e v é ; 
l ' h u m é r u s et le f é m u r sont pneumatiques. Le 
jabot existe, le ventr icule s u c c e n t u r i é est pe t i t , 
le gés ie r t r è s - m u s c u l e u x . L a t r a c h é e p r é s e n t e , 
outre diverses p a r t i c u l a r i t é s de s t ructure , une 
forme toute s p é c i a l e . L a t r a c h é e descend sur les 
cotés du thorax, y d é c r i t une ou plusieurs c i r 
convolutions et s'enfonce ensuite dans la p o i 
t r ine . Chez quelques e s p è c e s , elle p r é s e n t e d i 
verses dilatat ions. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hûCCOS 
sont propres à l ' A m é r i q u e t ropicale . 

l l œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — Les m œ u r s 
des hoccos en l iber té ne sont pas c o m p l è t e m e n t 
connues ; cependant ce que l 'on en sait, et ce 
que les observations faites sur des oiseaux captifs 
nous ont fa i t c o n n a î t r e , laissent peu à dés i r e r . 
Avant de faire leur histoire, nous signalerons les 
e spèces les plus impor tan tes . 

LE HOCCO ALECTOR — CRAX ALECTOR. 

Der Hokko, the Curassow. 

Caractères. — Le hocco alector (fig. 130), 
type du genre et de la f a m i l l e , a environ bataille 
d 'un pet i t d indon , c ' e s t - à -d i r e u n m è t r e de long . 
L a cire et la couronne charnue de la base d u bec 
sont jaunes. Son plumage est e n t i è r e m e n t d 'un 
n o i r - b l e u b r i l l a n t , sauf le ventre , le c roup ion et 
l ' e x t r é m i t é des rectrices q u i sont blancs. L 'œ i l 
est b r u n . 

La femel le a la t ê t e , le cou, la po i t r i ne , le dos 
n o i r s ; le ventre r o u x ; les ailes et les jambes 
m o i r é e s de roux jaune. 

LE HOCCO CARONCULE — CRAX CARUNCULATA. 

Der Mutung, the crested Curassow. 

Caractères. —Le hocco-caronculé, ou mutung 
des B r é s i l i e n s , d i f f è r e du p r é c é d e n t par une ta i l le 
u n peu plus fa ib le et une cire rouge. Le m â l e 
est n o i r , sauf le ventre et le c roupion q u i sont 
blancs. I l a l 'œi l b r u n , le bec n o i r à la pointe , les 
pattes d 'un r o u ge jaune. L 'oiseau mesure 93 cent . 
de long , et l r a , 2 9 d 'envergure; la longueur de 
l 'ai le est de 38 cent . , celle de la queue de 36. 

L a femelle a le hau t du cou et la po i t r ine ta 
c h e t é s de blanc ; les ailes, le hau t d u ventre et 
les cuisses r a y é s de j aune- roux , le bas-ventre et. 
le c roupion roux . 

LE HOCCO ROUX — CRAX MURA, 

Der Zimmthokk, the Cinnamon-Curassow. 

Caractères. — Le hocco roux ou hocco can
nelle, est c a r a c t é r i s é par son p lumage d 'un beau 
b r u n c h â t a i n ; les plumes de la nuque et du haut 
du cou sont r a y é e s de no i r et de blanc, celles de 
la queue m a r q u é e s de bandes é t r o i t e s d 'un jaune 
b l a n c h â t r e et b o r d é e s de n o i r ; l 'œi l est d 'un 
b run rouge, le bec couleur de corne, la cire 
d 'un b leu no i r ; les pieds sont d 'un gris de p l o m b . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des hoccos. — 
Toutes les e s p è c e s de hoccos habi tent le sud et le 
centre de l ' A m é r i q u e et le sud du Mexique . Le 
hocco alector se t rouve dans l ' i n t é r i e u r du B r é 
s i l , depuis la Guyane jusqu ' au Paraguay; on l 'y 
rencontre dans toutes les f o r ê t s . Le hocco ca ron-
c u l é y habite les f o r ê t s vierges de la cô te orientale 
du Brés i l , depuis Rio de Janeiro j u s q u ' à Bahia . 
Le hocco roux se trouve au P é r o u et au M e x i 
que. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e des hoccos. — 
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Nous ignorons j u s q u ' à quel point les diverses 
espèces de hoccos d i f fè ren t sous le rapport des 
m œ u r s et des habitudes; les voyageurs ne nous 
ont d o n n é à ce sujet que des renseignements fo r t 
incomplets. iîTais de ce qu'ont pub l i é ceux qui 
ont pu les observer dans leur patrie; de ce qu'on 
a pu remarquer chez ces oiseaux en captivi té , je 
crois pouvoir conclure que tous ont à peu près le 
m ê m e genre de vie. 

Tous les hoccos, comme je l 'ai dé jà d i t , habi
tent les forêts de l 'Amér ique mér id iona l e et cen
trale. Leur existence est liée à la p résence des 
arbres, et ils ne quittent jamais les forê ts que 
pour quelques instants. On les rencontre souvent 
à terre, où ils courent avec une t r è s - g r a n d e ra
pid i té , si le sol est uni ; mais, le plus ordinaire
ment, on les voit pe r chés sur les arbres, par 
paires au moment des amours, par trois, quatre 
ou plus, dans les autres saisons. A u mi l i eu des 
branches, ils se meuvent lentement, bien qu'assez 
adroitement. Pendant la saison sèche , d ' après 
H . de Saussure, c ' e s t - à -d i r e pendant les mois de 
mars, avr i l et mai , ils aiment beaucoup à se 
rouler dans la pouss iè re , comme les gal l inacés 
en généra l . Leur vol est bas, horizontal, de peu 
de d u r é e . Toutes les espèces ont une voix sin
gul iè re , et qu i varie de l 'une à l 'autre. Les unes 
mugissent, les autres sifflent, d'autres grondent, 
d'autres crient : hou hou hou hou, d'un ton gu t tu 
ral ; d'autres disent : racka racket. On entend 
surtout leur voix pendant la saison des amours, 
principalement le mat in , quand, après leur r é 
veil , ils quit tent l ' in té r ieur des forê ts pour venir 
s'abattre dans les c la i r ières au bord des cours 
d'eau. 

En l i be r t é , les hoccos se nourrissent principa
lement, sinon exclusivement de f ru i t s . D'Azara 
d i t , i l est vra i , qu'on peut leur donner la m ê m e 
nourr i ture qu'aux poules ; mais i l ajoute expres
s é m e n t qu'ils ne d igè ren t pas le ma ï s , dont on re
trouve les grains intacts dans leurs e x c r é m e n t s ; 
et tous les observateurs indiquent leur r é g i m e 
comme essentiellement frugivore. « Dans leur 
estomac, di t le prince de W i e d , j ' a i t rouvé soit 
entiers, s o i t à demi d igérés des f ru i t s et des noix, 
dont quelques-unes é ta ient tellement dures qu'on 
ne pouvait les enlamer avec un couteau. » Mar-
tius assure que toute espèce de nourri ture leur 
convient, qu'ils mangent des vers et des insectes, 
qu'ils avalent 'saôme de la terre. Schomburgk 
confirme le dire ue cet auteur; i l ajoute que leur 
chair a souvent une odeur al l iacée p é n é t r a n t e , 
et un goût t rès - for t , ce qu ' i l attribue à une liane 
dont ils font leur principale nourr i ture . 

« Les Indiens, raconte-t- i l , é ta ient occupés à 
p r é p a r e r un emplacement pour y établir nos 
tentes, et le couteau de chasse à la main, ils abat
taient les buissons et les lianes, lorsque mon 
odorat f u t subitement f r appé d'une odeur al
l iacée, t r è s - f o r t e , t r è s - p é n é t r a n t e ; on se serait 
cru au mil ieu d'un champ d'aulx. Or, je trouvai 
que cette odeur étai t celle des tiges et des feuil
les d'une liane. Sans aucun doute, ce sont elles 
qu i composent la nourr i ture des hoccos, à l'épo
que où leur chair exhale cette odeur dont nous 
venons de parler. » 

Bâtes fa i t remarquer que dans les forêts qui 
bordent le fleuve des Amazones, les hoccos ne 
descendent jamais au bas des arbres; ce qui si
gnifie que non-seulement ils y passent la plus 
grande partie de leur existence, mais encore 
qu'lis y trouvent abondamment de quoi se nour
r i r . Dans les jardins zoologiques, on a aussi re
m a r q u é que les hoccos elles pénélopes se distin
guaient de tous les gal l inacés par la façon dont 
ils prennent leur nourr i ture . Us ne grattent pas 
le sol, ils se contentent de ramasser leurs ali
ments, ou de les picoter à la manière des pi
geons. Dans les enclos où l 'on tient des hoccos, 
le gazon est foulé , i l n'est pas gratté, ce qui 
prouve dé jà combien ils d i f fèrent des gallinacés 
proprement dits. 

Nous connaissons peu de chose touchant le 
mode de reproduction des hoccos. H. de Saus
sure nous apprend, cependant, que dès le mois de 
janvier les mâ le s commencent à rechercher les 
femelles, et que le temps des amours dure jus
qu ' à la fin de mars. On entend alors les mâles 
r é c l a m e r dans les bois d'une voix forte et grave, 
en poussant un cri qu'on peut le mieux formu
ler par baoum, baouml Nous savons aussi qu'ils 
nichent sur des arbres, et non à terre. « Ils cons
truisent leurs nids, di t Martius, à l'angle de bi
furcat ion d'une branche, for t peu au-dessus du 
sol. Ce n id est plat, f o r m é de brindilles, comme 
j ' a i pu le voir m o i - m ê m e . D'après ce que m'ont 
assuré les Indiens, la femelle ne pond que deux 
œufs blancs, plus grands et plus forts que des 
œufs de poule. » Schomburgk, Bâtes et H. de 
Saussure confirment celle assertion : «Le hocco, 
dit ce dernier, niche sur les arbres, et i l n'est pas 
d'une grande fécond i t é . En mars, le couple cons
t ru i t sur un arbre élevé un nid grossier en bû
chettes ; la femelle y dépose deux œufs seulement, 
qu'elle couve pendant un mois environ. Les 
petits, une fois éclos, ne quittent pas le nid avant 
de savoir voler, comme le font les gallinacés qui 
nichent sur le sol, mais les parents leur appor-
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lent des vers et des insectes. Dès qu ' i l s c o m 
mencent à savoir bat tre de l 'a i le , c ' e s t - à - d i r e 
vers la fin d ' av r i l , la f a m i l l e t o u t e n t i è r e s'en va 
chercher f o r t u n e et se met en q u ê t e des f r u i t s 
arr ivés à m a t u r i t é , comme les chicozapotes, les 
oranges de diverses e s p è c e s , etc. Les petites oran
ges sauvages paraissent les a t t i re r t o u t p a r t i c u 
l i è r emen t , et on les t rouve presque à coup 
sûr dans les naranjales, ou endroits des f o r ê t s 
où cro î t en certaine q u a n t i t é l 'arbre q u i les 
porte. » 

La ponte du hocco alector n ' é t a n t que de deux 
œufs , i l est probable que le p r ince de W i e d se 
trompe lo r squ ' i l avance que le hocco c a r o n c u l é 
en pondrai t quatre : à la v é r i t é , le pr ince de 
Wied d i t n 'avoir jamais v u le fa i t par l u i -
m ê m e . 

Chasse. — La chair des hoccos a la blancheur 
de celle du pigeon, le g o û t de celle du d indon , 
aussi chasse-t-on beaucoup ces oiseaux, sur tou t 
au moment des amours , é p o q u e pendant la 
quelle ils trahissent leur p r é s e n c e par leurs cris 
retentissants. « Dans cette saison, d i t H . de 
Saussure, la chasse des hoccos devient t r è s - f a 
cile, parce que chez eux les d é s i r s amoureux sont 
plus forts que les instincts de la conservation, 
en sorte qu' i ls perdent toute p r é v o y a n c e , et se 
laissent approcher sans s ' i n q u i é l e r beaucoup de 
ce q u i se passe autour d'eux. Quelquefois, p l u 
sieurs m â l e s se rassemblent au tour d'une femelle 
et ne la qu i t t en t pas quand bien m ê m e ils aper
ço iven t le chasseur. Lorsqu 'on tombe sur une de 
ces petites troupes que l ' amour rassemble et do
mine , si l ' on peut du premier coup f rapper la 
femelle à m o r t , i l est rare que les m â l e s prennent 
la fu i t e . Us restent au contraire en é t a t de s t u p é 
faction à cô t é d u corps de la femelle , et ne se 
dispersent q u ' a p r è s avoir e s suyé de nouvelles 
d é c h a r g e s . » 

Dans le sein des f o r ê t s , l o i n des habitat ions, 
les hoccos n 'ont pas peur de l ' homme. Sonnini 
dit s ' ê t r e souvent t r o u v é au m i l i e u d'eux dans la 
Guyane, sans qu ' i l s fissent mine de s 'enfuir . Aussi 
peut-on les prendre sans peine, et en tuer p l u 
sieurs sans que les autres s ' é l o i g n e n t ; ils regar
dent avec terreur leur compagnon m o r t , mais 
ils ne qu i t ten t un arbre que pour se porter sur u n 
autre arbre peu é lo igné . Dans le voisinage des 
l ieux h a b i t é s , ils deviennent au contraire crain
t i f s et d é l i a n t s ; chaque b r u i t les é p o u v a n t e , la 
vue d 'un h o m m e les met en f u i t e . 

C a p t i v i t é . — Les hoccos captifs que l 'on 
trouve dans tous les é t a b l i s s e m e n t s des Indiens, 
proviennent , d ' a p r è s M a r l i u s , d ' œ u f s r a m a s s é s 

dans la f o r ê t et qu 'on a fa i t couver à des poules, 
car, en c a p t i v i t é , leshoccos ne se reproduisent que 
dans certaines circonstances except ionnel lement 
favorables. Les Indiens ont m ê m e d i t à S c h o m 
b u r g k qu' i ls ne s'y reproduisent j a m a i s . B â t e s 
semble aussi l 'avoir o b s e r v é : i l remarque, en ef
fet, q u ' i l est d i f f i c i l e de d i re pou rquo i les Indiens 
n 'ont pas, depuis longtemps, f a i t de ces superbes 
oiseaux des animaux domestiques, car ils s 'appri
voisent t r è s - f a c i l e m e n t . « L ' o b s t a c l e r é s i d e en ce 
qu ' i l s ne se reproduisent pas en c a p t i v i t é , ce q u i 
est p e u t - ê t r e en rappor t avec leur vie arbor icole . 
Des e x p é r i e n c e s r é p é t é e s et c o n t i n u é e s avec per
s é v é r a n c e a m è n e r a i e n t sans doute de mei l leurs r é 
sultats; mais les Indiens n 'ont pour cela n i assez 
de patience, n i assez d ' in te l l igence . On ne peut 
pas dire qu ' i l s soient i n d i f f é r e n t s à l ' é g a r d de ces 
oiseaux. Le d i m i u i i c o m m u n , que l 'on a acc l i 
m a t é dans l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , est a u p r è s 
d'eux en haute estime. » H . de Saussure d i t à son 
tour : « Je ne puis comprendre pou rquo i le hocco 
n est pas, aussi b ien que le d indon , un oiseau de 
basse-cour, car i l est te l lement fa i t pour l ' é t a l de 
d o m e s t i c i t é que des adultes, pris sauvages, s'ap
privoisent t r è s - v i t e ; les jeunes en levés au n id 
ou c o u v é s par des poules deviennent aussi f a m i 
liers que ces d e r n i è r e s , ou m ê m e plus encore, 
au poin t de se laisser caresser, et de venir p r en 
dre leur n o u r r i l u r e dans la m a i n de l ' h o m m e . 
I l faut que les i n d i g è n e s aient t r o u v é que le d i n 
don, qu i est plus gros, su f f i t à leurs besoins, ou 
bien que le hocco ne se reproduise pas fac i l e 
ment en d o m e s t i c i t é . » Nous allons vo i r que 
cette o p i n i o n des voyageurs n'est pas par fa i te 
ment f o n d é e ; mais ce que nous venons de rap
porter contr ibuera à faire estimer à l eur juste 
valeur les e s p é r a n c e s que quelques é l e v e u r s ont 
pu concevoir au sujet de ces oiseaux. 

Tous les auteurs sont unanimes pour recon
n a î t r e queles hoccos s 'apprivoisent f a c i l emen t . 
D'Azara d i t que, dans les colonies, non-seulement 
ils vivent en d o m e s t i c i t é comme les poules, mais 
qu ' i ls sont devenus de v é r i t a b l e s oiseaux d'ap
par tement . Sonnin i a v u dans la Guyane des 
bandes de hoccos a p p r i v o i s é s cour i r dans les rues, 
sans aucune crainte de l ' homme . Ils reviennent 
r é g u l i è r e m e n t dans les maisons où on leur a une 
fois d o n n é à manger, et ils apprennent parfa i te
ment à c o n n a î t r e la personne q u i les soigne. Pour 
d o r m i r , i ls se perchent sur des l i eux é levés ; 
comme les paons, ils se posent sur les toi ts des 
hautes maisons. Baies raconte l 'h is to i re d 'un 
hocco qu i avait c o n t r a c t é a m i t i é avec son m a î t r e , 
et semblait ê t r e devenu u n membre de la fa-
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mi l le . I l arr ivait à chaque repas, courait tout au
tour de la table, allait d'une personne à l 'autre 
pour demander à manger, et de temps en temps 
f rot ta i t sa tê te contre la joue ou l 'épaule de son 
maî t re . I l passait la nu i t p rès du hamac d'une 
jeune f i l le , à laquelle i l é ta i t p a r t i c u l i è r e m e n t 
a t t aché et qu ' i l suivait partout. Un telle famil ia
r i té devrait, semble-t-il, faire des hoccos les fa
voris de tous; et cependant bien des personnes 
n'aiment pas à les avoir en capt iv i té . Us ont leurs 
dé fau t s , et surtout celui d'avaler tout ce qui br i l le , 
tels que les boutons d'or, etc., et de les d é f o r m e r 
dans leur estomac puissamment m u s c u î e u x . 

Je comprends parfaitement que depuis bien des 
a n n é e s l 'attention des é leveurs e u r o p é e n s se soit 
por tée sur les oiseaux dont i l est question, et que 
l 'on ait conçu l ' e spé rance d'en faire des animaux 
domestiques fo r t ut i les . Temminck raconte 
qu'en Hollande, à la f i n du siècle dernier, on a 
élevé des hoccos, mais qu'on a a b a n d o n n é cette 
élève : toutefois ce n'est là pour l u i qu'un sou
venir de jeunesse, et i l peut t r è s - b i e n s ' ê t re 
t r o m p é . C'est, du moins, ce que tendent à prou
ver des expér i ences faites r é c e m m e n t avec beau
coup de soin. I l n'est pas facile de faire repro
duire les hoccos en capt ivi té ; et l 'on a une peine 
e x t r ê m e à les retenir. Tous, à la vér i té , s'habituent 
f a c i l e m e n t à une nouvelle nourr i ture , et, sous ce 
rapport, ils ne causent aucun embarras ; mais, en 
h i v e r , i l leur faut une écur i e chaude, sinon leurs 
doigts gè l en t , si toutefois ils ne pér issent pas. 
L o i n de vivre en bonne harmonie, comme on 
l'a c ru , ils ont soit entre eux, soit avec les poules 
de violentes querelles. On ne peut donc les 
mettre avec d'autres volailles dans une m ê m e 
basse cour. Us ne sont du reste in t é r e s san t s que 
si on leur donne un enclos assez vaste; dans un 
espace re s se r ré , ils n'ont rien d'attrayant. On les 
voit des heures en t i è res immobiles à la m ê m e 
place, et i l faut les chasser pour qu'i ls fassent 
preuve de leur grande ag i l i t é . Ce qui d'un autre 
cô té est fort heureux, c'est qu'ils ne font enten
dre leur voix q u ' à l ' é p o q u e des amours ; s'il n'en 
éta i t pas ainsi, ils seraient on ne peut plus insup
portables; car n i leurs grognements n i leurs sif
flements ne sont agréables . Lorsqu' i ls donnent de 
la voix, ils restent longtemps pe rchés à la m ê m e 
place ; ils aspirent avec grand effor t une grande 
q u a n t i t é d'air, l'emmagasinent dans leurs pou
mons, puis le laissent sortir par saccades, en pro
duisant des sons singuliers. On ne sait si leur 
grognement est ou non un cr i d 'amour; car ces 
oiseaux ne paraissent pas fo r t ardents, et un mâ le 
qu i est en train de chanter, ne semble nulle

ment s ' inqu ié te r de sa femelle, qui d'ailleurs le 
paye de retour. En un mot, sous tous ces rap
ports, le hocco n'a r ien qu i puisse gagner les 
bonnes grâces de son m a î t r e . 

Des hoccos, que j ' a i pu observer longtemps, 
ont pendant des semaines ent ières grogné, 
h u r l é , sifflé, sans jamais avoir essayé de s'accou
pler. 

I l existe quelques publications relatives au 
mode de reproduct ion des hoccos en captivité; 
je me fais un devoir de les citer, quoiqu'il y en 
ait auxquelles j ' a i peine à ajouter fo i . Ainsi, je 
suis p e r s u a d é que Bar thé l émy Lapommeraye, 
directeur du M u s é u m d'histoire naturelle de 
Marseille, q u i a longuement écr i t au sujet de la 
reproduction des hoccos, a lout simplement in
dui t en erreur le monde scientifique. I l raconte, 
que chez un é leveur des environs de Marseille, 
on mi t quelques hoccos avec les poules ; quelque 
temps ap rè s , on les laissa courir dans une cour 
assez vaste, et l 'on remarqua bientôt qu'ils s'ha
bituaient à cette local i té ; qu'ils arrivaient quand 
on donnait à manger aux oies, aux dindons et 
aux pintades, pour partager leur repas; qu'ils 
donnaient des coups de bec à leurs voisins, et 
se battaient avec les coqs domestiques; que 
souvent ils sautaient par-dessus les murs pour 
aller dans les champs manger des raisins, mais 
que le soir, ils revenaient, et allaient se percher 
dans le poulai l ler , en compagnie des poules. 
Souvent, on v i t le mâle agacer et poursuivre la 
femelle, mais jamais on n'assista à l'accouple
ment. Tout cela, sauf p e u t - ê t r e quelques petits 
déta i l s qu i ont é té mal vus, est assez d'accord 
avec ce que l 'on connaissait dé jà ; mais voici où 
Terreur commence. Un beau jour, la femelle 
disparut; on crut qu'elle étai t devenue la proie 
de quelque bê te fauve. Mais, au bout de plu
sieurs semaines, elle revint en compagnie d'une 
quinzaine de poussins, dé jà assez forts, qui 
grandirent et se déve loppèren t à merveille. 

« Nous o b t î n m e s ainsi, pendant plusieurs an
nées consécu t ives , d i t Barthélémy Lapomme
raye, des couvées plus ou moins nombreuses, et 
je parvins à découvr i r enfin le lieu écarté et dis
cret où les œ u f s é ta ient déposés successivement, 
jusqu'au moment de l ' incubation. C'était dans 
un immense b û c h e r organisé sous un hangar 
ouvert, et dans un recoin où l'entassement du bois 
d ' é m o n d a g e laissait à peine quelques intervalles 
suffisants pour recevoir la pauvre mère.S'il était 
possible de supputer le nombre d'œufs pondus 
par le nombre de petits éclos, i l serait peru»5 

de dire que ce nombre ne dépasse pas quinze. 
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Fig. 130. Le Hocco alector (p. 477).. 

A u j o u r d ' h u i que nous savons d'une m a n i è r e 
certaine que les hoccos pondent deux œ u f s seu
lement, i l est d i f f i c i l e de s 'expliquer l 'erreur de 
B a r t h é l é m y Lapommeraye . On ne peut raison
nablement pas supposer qu 'un oiseau q u i , en 
pleine l i b e r t é , a un nombre d ' œ u f s excessivement 
restreint, soit assez i n f l u e n c é par la cap t iv i té 
pour en pondre six ou sept fois plus. 

Ce qu'a p u b l i é Pomme sur la reproduct ion 
des hoccos en d o m e s t i c i t é , m é r i t e b ien plus de 
confiance. 

« J'ai eu en ma possession, é c r i t - i l ( l ) , j u s q u ' à 
six femelles de hoccos. Je n'avais que quatre 
m â l e s . Cette d ispropor t ion m'a d o n n é la preuve 
que cet oiseau est monogame. Quand les fe
melles ne sont pas a p p a r i é e s , elles pondent 

(1) Pomme, Bulletin de la Société zoologique d'accli
matation. Paris, 1854. 

BREHM. 

n é a n m o i n s et recherchent les caresses du pre
mie r m â l e qu'elles rencontrent , mais elles ne 
vont pas plus avant dans les fonct ions de la re
p r o d u c t i o n . A i n s i elles n é g l i g e n t de p r é p a r e r un 
n i d , elles pondent leurs œ u f s au p remier en
d ro i t venu, le plus souvent le soir, quand elles 
sont p e r c h é e s . Celles, au cont ra i re , q u i sont 
pourvues d 'un m â l e , pondent tou jour s dans le 
n i d p r é p a r é par ce dernier , car c'est le m â l e qu i 
f a i t le n i d . Je dois ajouter q u ' i l est rare, en 
France du moins , que les femelles se l i v r e n t à 
l ' i ncuba t ion . Sur toutes celles que j ' a i p u obte
n i r , une seule a vou lu couver. Cinq seulement 
ont d o n n é des œ u f s . La s i x i è m e s'est a c c o u p l é e 
pendant plusieurs a n n é e s ; elle recherchai t le 
m â l e , mais jamais elle n'a d o n n é d ' œ u f s . Les 
femelles q u i ar r ivent restent f roides et insensi
bles pendant la p r e m i è r e a n n é e de leur i m p o r -

I V — 372 
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tation. A la seconde a n n é e elles s'accouplent, 
mais pondent rarement, ou bien elles donnent 
des œuf s sans coquil le. A la t ro i s i ème , la co
quille existe, mais fragile et imparfai te . Ce n'est 
^uère qu 'à la q u a t r i è m e que cette imperfection 
disparaît c o m p l è t e m e n t . Chaque femelle fait 
trois pontes par an lorsqu'elle ne couve pas. Si 
elle couve, elle n'en fai t qu'une, vers la fin du 
mois d 'avr i l , ou au commencement de mai. 
L ' incubat ion dure de trente et un à trente-deux 
jours. Les pontes ont été chez moi de deux œuf s , 
quelquefois, mais rarement, de trois. 

« Pour diminuer les d i f f icul tés de l ' importa-
ion et de la naturalisation, i l m'a paru t rès -u t i le 

de laisser à ces oiseaux la l iber té et la var ié té de 
nourr i ture . Ainsi p lacés , ils se trouvent dans de 
bien meilleures conditions. Je les lâchais donc 
dans ma basse-cour, d 'où ils volaient et se pro
menaient à volonté dans mon ja rd in . Ce jardin 
n'a que deux hectares. N é a n m o i n s i l a toujours 
suffi à leurs excursions, et jamais ils n'en ont 
f ranchi les l imites. Là, ils trouvaient des insectes, 
des f ru i t s , des graines, des végé taux qu ' i l est 
impossible de leur donner dans l 'état de capti
v i t é . Cependant, lorsque la saison des amours 
étai t venue, j ' é t a i s obligé de les enfermer dans 
des enceintes séparées , car les mâles se battent 
j u s q u ' à la mor t . Je laissai libres un seul coq et 
toutes les poules non pourvues de m â l e s . Ces 
de rn i è r e s pondaient mieux et donnaient des 
œufs dont la coquille é ta i t bien mieux é l abo rée . 
C'est parmi elles aussi que s'est r e n c o n t r é e celle 
q u i a couvé , tandis que les captives se sont cons
tamment r e f u s é e s à l ' incubat ion. Ces oiseaux 
mangent é g a l e m e n t bien le ma ï s , le blé , l 'orge, 
l'avoine, le chènev is . Avec leur bec formidable 
ils coupent et avalent par morceaux des pom
mes, des poires et des prunes. Us aiment beau
coup le raisin, les insectes, la salade, les choux; 
ils entraient dans ma cuisine et volaient j u s q u ' à 
des cô te le t tes sur le g r i l . 

« Presque tous les œuf s que j ' a i recueillis 
é ta ien t fécondés , mais presque tous aussi n'a
vaient pas é té conçus et f o r m é s dans de bonnes 
conditions, car le petit moura i t dans la coquille 
ap rès son complet d é v e l o p p e m e n t , comme si la 
force l u i avait m a n q u é au moment de l 'éclo
sion. C'est ce qui arrive assez f r é q u e m m e n t , dans 
notre pays, aux espèces ind igènes , quand la m è r e 
n'est pas bien portante au moment de la.ponte. 
Trois fois, cependant, les jeunes hoccos ont pu 
tr iompher des d i f f icul tés de l ' éc los ion . Lesjeunes 
animaux, quoique vigoureux, n 'ont pas vécu 
plus de trois à quatre jours . Us ne prenaient pas 

de nourr i ture et mouraient év idemment de 
fa im. Us avaient un grand é lo ignemen t pour la 
dinde qu i les avait couvés (car alors je n'avais 
pas encore de poule de hocco qui consentî t â 
l ' incubation) et ils se tenaient constamment 
é lo ignés d'elle. Cette remarque m'avait porté à 
croire que la m è r e possédai t une nourriture 
p r e m i è r e , comme la pâ te laiteuse des pigeons ; 
que cette nourr i ture venait au terme de l'incu
bation et étai t indispensable aux jeunes hoccos 
pour les premiers jours de leur existence. Pour 
m'en convaincre, je donnai à une femelle de 
hocco trois œuf s de péné lope marail . Pour faire 
comprendre cette expér i ence , je dois dire que 
depuis trois ans je suis rédu i t à deux femelles et 
à un seul m â l e . L'une des deux femelles est la 
couveuse; mais, par malheur, depuis qu'elle a 
pris goû t à l ' incubation, le mâ le qui me reste 
est devenu impuissant, de sorte qu'autrefois je 
me trouvais avec des m â l e s puissants et des fe
melles qu i refusaient de couver; aujourd'hui 
l 'une d'elles couve, mais le mâle est infécond. 
Enfin le n id était fait avec grand soin, sur le toit 
d'une faisanderie, à trois m è t r e s de terre. Mes 
œufs de mara i l fu ren t si bien couvés, que le 
v ingt -neuvième jou r , à six heures du matin, je 
trouvai la poule hocco et les trois jeunes péné-
lopes marails se promenant dans une allée de 
mon j a rd in . Le mâle resta é t ranger à l'éduca
tion des petits, mais la femelle les a très-bien 
élevés. A u j o u r d ' h u i ils ont atteint tout leur dé
veloppement. J'ai acquis la preuve que les poules 
hoccos n'avaient rien d'extraordinaire comme 
nourrices et que leurs petits devaient s'élever 
comme ceux des autres gal l inacés . » 

« Je suis ar r ivé t r è s -pén ib lemen t à élever des 
hoccos, dit à son tour le docteur Bodinus.Depuis 
longtemps j 'avais r e m a r q u é que le mâle pour
suivait violemment sa femelle, et que celle-ci 
était fo rcée de se cacher pour lu i échapper. 
Le m â l e s'envolait au sommet d'un arbre sec, 
se perchait sur la branche la plus élevée, et lan
çait de là dans les airs un sifflement très-reten
tissant, qui animait tous les environs; puis, un 
instant ap rè s , i l s'envolait, se posait à terre, sans 
doute pour s'accoupler. Cependant, jamais je 
ne pus assister à l'accouplement, car la femelle 
craignait les approches du mâle et le fuyait sans 
cesse; aussi ne m 'é lonna i - j e pas de la voir un 
jour , dans une petite cage qui avait été construite 
pour des canards mandarins. Mais, quand plu
sieurs jours de suite, je l ' aperçus dans la même 
position, la queue sortant à travers les barreaux, 
je crus qu ' ap rè s y ê t re e n t r é e , elle n'en pouvait 
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plus sor t i r . I l me semblait impossible qu 'une cage 
à peine suffisante pour qu 'une cane-mandarine 
put y couver, e û t é t é choisie comme demeure 
par un oiseau aussi grand que le hocco. Dans la 
crainte où j ' é t a i s de la t rouver m o r t e , j e monta i 
j u s q u ' à la cage avec une é c h e l l e , pour m'empa-
rer de m o n hocco. Le voyant plein de vie, je 
m'applaudissais d é j à d ' ê t r e in te rvenu à temps, 
lorsque l'oiseau ayant f a i t un b iusque mouve
ment, j ' en tend is un craquement , et je reconnus, 
trop tard, h é l a s ! q u ' i l couvait u n t r è s - g r o s œuf . 
J 'étais déso lé ; mais le malheur é t a i t c o n s o m m é ; 
mes hoccos n 'al laient pas se reprodui re cette 
fois ; cependant j 'avais r ecue i l l ides indices p r é 
cieux pour l 'avenir. P e u t - ê t r e aurais-je r éus s i la 
m ê m e a n n é e , si la t e m p é r a t u r e ne s ' é ta i t pas 
c o n s i d é r a b l e m e n t aba i s sée au m i l i e u de j u i l l e t . 
Peu de temps a p r è s l 'accident, en effet , le m â l e 
se m i t de nouveau à s i f f ler au haut de son ar
bre; un beau j o u r , j e le vis g r i m p e r à une cage 
dest inée aux canards, y entrer en faisant enten
dre un l ége r s i f f lement et y appropr ier les m a t é 
riaux des t inés à la const ruct ion d ' un n id ; la 
femelle avait r e g a g n é son ancienne cage, elle y 
entra, et s'y re tourna en tous sens avec fac i l i t é , 
ce qu i me paraissait imposs ib le . T o u t m ' é t a i t 
expl iqué maintenant : pour pondre, l 'oiseau avait 
d û se retourner, et sort i r la t ê t e par l 'ouver ture , 
sans quoi son œuf serait t o m b é à te r re , la l o n 
gueur de l'oiseau e x c é d a n t celle de la cage. J 'en 
conclus que le hocco niche, non po in t sur des 
arbres, mais dans des trous, et, comme i l recher
che les trous les plus petits, i l ne pond qu 'un 
petit nombre d ' œ u f s . Ce q u i chez m o i fo r t i f i e 
encore cette d e r n i è r e op in ion , c'est que l 'œuf 
de hocco est t r è s - g r a n d rela t ivement à la tai l le 
de l'oiseau, car i l est plus grand qu 'un grand 
œuf de paon. I l est e n t i è r e m e n t blanc, de fo rme 
ovale arrondie, et c'est à peine si un bout est plus 
pointu que l 'aut re . » 

Une observation d 'Aquarone concorde assez 
avec celles de Pomme . E n 1864, u n m â l e et trois 
femelles l u i d o n n è r e n t successivement quinze 
œ u f s , q u i fu ren t pondus, le premier le 12 j u i n , 
le dernier le 30 septembre. Sur ces quinze œ u f s 
deux fu ren t cassés , et sur les treize mis en i n c u 
bat ion, sept f u r e n t s t é r i l e s , et h u i t v inren t à 
é c l o s i o n . Chaque femelle pondait toujours deux 
œ u f s dans l'espace de quatre à c inq j o u r s ; elle 
se reposait quatorze à d i x - h u i t jours ; pondai t de 
nouveau deux œ u f s , et restait encore une q u i n 
zaine sans pondre . Les œ u f s f u r en t couvés par 
des poules domestiques. 

« E n g é n é r a l , d i t cet auteur, les hoccos ne 

mangent pas beaucoup é t a n t jeunes, c ' e s t - à -d i r e 
les quinze premiers j ou r s ; i l faut alors leur 
donner souvent pour les engager chaque fois à 
manger. Us n 'a iment pas à ê t r e r e g a r d é s quand 
ils mangen t ; i ls sont t r è s - m é f i a n t s : ou ils se 
cachent d e r r i è r e la poule, ou ils ne cessent de 
vous regarder fixement tant que vous ê t e s là. On 
peut a t t r ibuer cela au pe t i t nombre de hoccos 
que j ' a i eus dans les c o u v é e s , de un à trois au 
plus ; tandis que s'ils é t a i e n t en plus grand nom
bre, ils s 'encourageraient à manger et se sou
cieraient f o r t peu de vous regarder. 

a Quand vient la nu i t , c'est la m ê m e chose. Si 
vous vous montrez , ils ne t rouvent pas de place 
pour se j uche r , ils ne fon t que voler contre le 
gri l lage et ne f o n t pas a t tent ion à la poule qui 
les appelle pour se coucher sous son a i l e . Je 
n 'ai jamais eu u n hocco q u i ai t pa s sé une seule 
nui t sous sa m è r e , m a l g r é toutes les p r é c a u t i o n s 
que j ' a i pu p rendre ; ils veulent se j uche r d è s 
le p remier soir. 

«Us sont t ranqui l les pendant toute la j o u r n é e ; 
mais quand vient la nu i t , ils se heur ten t contre 
le gr i l lage au point de se fa i re m a l pour v o u 
lo i r s o r t i r ; puis , f a t i g u é s , ils finissent par se 
met t re sur le dos de leur m è r e ou sur l 'abreu
voir de zinc que j e tiens dans la bo î t e à é l evage : 
ils a imeraient , le premier j o u r , à avoir un j u -
choir et m ê m e assez é l e v é . 

« Tous les h u i t hoccos que j ' a i eus cette an
n é e ont fa i t la m ê m e chose, ainsi que celui que 
j ' a i obtenu i l y a deux ans. 

« U n e convient donc pas de tenir longtemps 
ces an imaux dans des bo î t e s à é lève : deux ou 
trois jours au plus, car ils n ' a iment pas à ê l r e 
r e n f e r m é s , sur tout le soir. I l fau t les met t re dans 
une petite v o l i è r e de 1 m è t r e c a r r é , avec au 
moins u n j u c h o i r à la hauteur de 40 à 50 cen
t i m è t r e s ; on les verra tous les soirs s'y é t ab l i r 
dessus, et m ê m e dans la j o u r n é e , car ils a iment 
d è s les premiers jours à avoir de l'espace, q u o i 
qu ' i l s soient presque tou jour s à c ô t é de leur 
m è r e ; mais parfois i ls veulent c o u r i r ou sauter. 

« Ces an imaux ont les doigts t r è s - t e n d r e s : si 
on les laisse un ou deux jou r s de plus dans une 
b o î t e , on verra leurs doigts t o u t c o n t o u r n é s ; 
pour év i t e r cela, i l n 'y a q u ' à leur donner des j u -
choirs, et en t r è s - p e u de temps leurs doigts 
reviendront à l ' é t a t na tu re l , s'ils sont d i f fo rmes . 

« Pendant les deux ou trois p r e m i è r e s se
maines, on ne voi t pas beaucoup grossir ces ani
maux , ils ne f o n t pas les m ê m e s p r o g r è s que les 
poulets et les faisans; mais a p r è s un mois ils se 
d é v e l o p p e n t t r è s - r a p i d e m e n t . 
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« La petite vol ière où l 'on mettra les hoccos 
au sortir de la boî te doit ê t re exposée au m i d i et 
avoir le sol couvert de sable fin, car ils aiment, 
après avoir m a n g é , à s ' é tendre au soleil et à se 
vautrer dans le sable, tout en se f rot tant contre 
la poule; s'ils se mettent parfois sous son aile, 
c'est p lu tô t pour jouer que pour se chauffer. 

« Une semaine après leur naissance, on peut 
t rès-b ien les laisser sortir avec la poule, ils ne la 
quit teront jamais. Us aiment assez à manger 
l 'herbe qu'ils rencontrent, ne serait ce parfois 
que pour imiter la m è r e ; seulement, i l faut avoir 
le soin que des chiens ou des chats ne s'appro
chent pas d'eux, car ils sont t r è s -po l t rons et 
s'habituent bien diff ic i lement à ces animaux, 
m ê m e en les voyant chaque j o u r ; ce n'est qu'a
près deux ou trois mois qu'ils commenceront à 
se faire à eux, s'ils sont de la ferme, bien en
tendu, car une bê te é t r a n g è r e les effraye tou
jours , et ils ont ensuite de la peine à rejoindre la 
m è r e . 

« Quand vient la nui t , si l 'on oublie de les 
faire rentrer, quoique t r è s - j eunes , on les verra 
tous jucher sur un arbre le plus haut possible, 
seulement ils auront eu la p récau t ion de se rap
procher de la m è r e , car ils la quittent t rès-dif
ficilement ; et si dans la volière i l y a des per
choirs, ils rentreront sans di f f icul té avec elle, 
quand m ê m e la poule couche à terre ; et si elle 
se perche haut, tous les petits la suivront pour 
se mettre à ses côtés ou sur son dos; si, au con
traire, elle se tient à une certaine é lévat ion , elle 
n'aura qu 'un ou deux petits près d'elle. Ces ani
maux sont t rès- longs à trouver une place qui 
leur convienne, aussi piaulentdls longtemps 
avant de se coucher. 

« Tant que les hoccos courent dans un j a rd in , 
i l convient de leur laisser toujours la m è r e , non 
pas de peur qu'ils ne s'en aillent, car ils ne sont 
pas sauvages, mais ils sont t rès-méf iants et t rès-
poltrons, de m a n i è r e que le moindre b ru i t , quoi
que é lo igné , les effraye, m ê m e quand ils sont 
t r ès -avancés en âge ; et si un chien ou un chat 
venait à les surprendre, ils se disperseraient, et 
l'on aurait beaucoup de peine pour les r é u n i r , 
car ils restent t r è s - l o n g t e m p s à se remettre de ' 
leur frayeur. On s'approche diff ic i lement d'eux, 
m ê m e pour leur donner à manger : ils sont 
d'une m é f i a n c e extraordinaire; pourtant, quand 
on les appelle, ils viennent assez bien, mais jus 
q u ' à une certaine distance. Ce n'est qu'au bout 
de trois ou quatre mois qu'ils viennent manger 
sur la main , mais avec une certaine crainte, et 

o ncore i l faut, pour cela, qu'ils soient en plein 

air; dans une volière, on ne peut guè re les ap
procher : pourtant on reconna î t qu'ils ne sont 
pas sauvages, ce n'est que la peur qu i les rend 
m é f i a n t s ; ils s'effrayent entre e u x - m ê m e s . Je les 
ai souvent surpris se sauvant parce que l'un 
d'eux avait fa i t un mouvement vi f . Ils ne se lais
sent jamais prendre à la ma in . 

« Malgré leur poltronnerie, ils se hasardent 
beaucoup plus facilement que les faisans à pren
dre une nourr i ture qu'ils n 'ont jamais vue. 

« Les hoccos sont t rès -soc iab les , ils vivent en 
parfaite intelligence avec les poulets el les fai
sans; si parfois ils poursuivent quelque bête, ce 
n'est que pour jouer, et s'ils trouvent de l'oppo
sition, ils se sauvent, fussent-ils deux fois plus 
gros que leur adversaire. Je ne les ai jamais vus 
se battre entre eux, m ê m e quand je réunissais 
les couvées . Us montrent aussi beaucoup d'atta
chement pour la poule qui les a élevés, et pour 
une nouvelle, si on la leur change. Ainsi mes 
six. hoccos viennent de quatre couvées diffé
rentes ; é t an t jeunes, ils avaient chacun leur 
m è r e , et j ' a i fini par les donner tous à la même, 
qui les a adoptés sans jamais leur faire aucun 
mal . Les petits se sont a t tachés à elle aussitôt, 
parce qu'i ls sont bons naturellement, et puis mes 
couveuses se ressemblent beaucoup par le plu
mage. Chaque fois que je réunissais les couvées, 
les gros avaient toujours peur des petits, et cela 
durait plusieurs jou r s ; ils se sauvaient vers la 
m è r e qui n ' é ta i t pas la leur ; mais au bout de 
quelque temps ils vivaient très-bien ensemble. 

« Us ont beaucoup plus d'attachement que les 
autres bê tes . Le hocco que j ' a i eu le 31 juillet 
a vécu avec sa m è r e j u s q u ' à la fin de décembre : 
quand je l 'ai r éun i aux c inq autres, i l a montré 
tout de suite de l 'amour pour sa nouvelle mère, 
et i l se sauvait chaque fois que les petits s'appro
chaient de l u i pour faire sa connaissance; mais 
quelques jours ap rès , tout est ren t ré dans l'or
dre. Malgré cela, mon hocco pensait toujours à 
sa p r e m i è r e m è r e ; i l l'appelait de temps à au
tre, surtout le soir, et i l volait par-dessus le jar
din pour t â c h e r de la rencontrer, puis revenait 
coucher avec les autres. I l semblait donc qu'il 
l'avait o u b l i é e ; mais, un beau jour , i l a fini par 
trouver les poulaillers, qu i sont assez éloignés, 
et sa m è r e , qui pourtant étai t bien cachée. 

« U est res té toute la j o u r n é e avec elle, j ai 
été obl igé de le faire rentrer le soir. De deux ou 
trois jours , i l n'a plus qu i t t é le jardin pour aller 
la vo i r ; mais ap rès cela, i l a été chaque jour 
passer une couple d'heures dans la basse-cour, à 
côlé de sa m è r e , et i l s'en retournait tout seul au 
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j a r d i n , en volant par-dessus les m u r s , quand la 
porte n ' é t a i t pas ouver te , et a l la i t caresser la 
poule et les petits q u ' i l avait a b a n d o n n é s que l 
ques instants. 

« A u bout de h u i t j ou r s , les jeunes hoccos 
commencent à branler la t ê t e : c'est u n mouve
ment q u ' i l l eur arr ive souvent de fa i re , mais j a 
mais à propos de r i en ; c'est chez eux u n signe 
de contentement e t d ' é t o n n e m e n t . 

« A i n s i , quand ils voient devant leur vo l i è re 
plusieurs personnes, ou b ien une b ê t e qu ' i l s con
naissent et qu ' i l s a p e r ç o i v e n t de temps à autre 
(bien entendu celles q u i ne sont pas suscepti
bles de leur fa i re du mal ) ; puis, quand i ls se ren
contrent avec les adultes, chacun alors remue 
la t ê t e , de m ê m e que lorsqu ' i l s voient sur leur 
passage quelque chose d ' é t r a n g e , ou quand la 
nour r i tu re ne leur convient pas t rop . 

« Les hoccos ont une t r è s - g r a n d e force dans le 
bec, et ils en abusent à propos de r i en ; ils br isent 
t r è s - s o u v e n t de petites branches d'arbustes, ils 
s'acharnent sur tou t ce qu ' i l s rencont ren t et sur 
ce qu i ne f a i t pas de r é s i s t a n c e ; les petits, comme 
les adultes, renversent tou jours leur mangeoire 
et leur abreuvoir , quand i l n 'y a plus r ien 
dedans. 

« Les jeunes hoccos ne craignent pas le f r o i d , 
ils redoutent u n peu les gros vents, beaucoup 
l ' h u m i d i t é , et encore plus la neige. Ils courent 
toute Ja j o u r n é e dans le j a r d i n et ne rentrent 
dans la vo l i è r e que pour manger ; lo r squ ' i l fa i t 
de grands coups de vent , ils cherchent de temps 
à autre des abris . Par des j o u r n é e s froides et sè
ches, ils courent t o u t le j o u r et ils ne se pressent 
pas le soir de s 'abri ter ; au cont ra i re , si je 
tarde à les faire rent rer , j e les t rouve tou jours 
p e r c h é s sur u n arbre, p r ê t s à y passer la n u i t ; 
tandis que les j o u r s de pluie ou humides , j e n'ai 
pas besoin de beaucoup m'occuper d'eux, ils 
sont souvent dans leur v o l i è r e , et le soir je les y 
trouve c o u c h é s de bien bonne heure. Mes hoccos 
ne perdent pas un seul instant l eur m è r e de vue, 
tant les jours de grand vent que les jours de 
f r o i d ; mais quand i l pleut , ils la laissent cour i r 
seule et ils demeurent dans la vo l i è re : ce q u i 
prouve qu'i ls redoutent l ' h u m i d i t é . Chez les adul
tes, c'est la m ê m e chose : les jours et les nuits 
humides et de grand vent, ils se t iennent sous 
un hangar dans la vo l i è re , et, quand i l fa i t f r o i d , 
ils passent la nu i t sur des arbres. 

« La nou r r i t u r e des jeunes hoccos est la m ê m e 
que celle des faisandeaux. El le consiste, les 
premiers jours , en œ u f s durs h a c h é s avec de 
l 'herbe et m é l a n g é s avec de la mie de pain ; les 

œ u f s de f o u r m i s ne sont que des friandises que 
l ' on peut se dispenser de leur donner (mes hoc
cos sont tou jours venus à une é p o q u e où l 'on ne 
t rouva i t plus d ' œ u f s de fou rmis ) . Us ont aussi un 
m é l a n g e de graines, q u i est la graine de chanvre, 
le r i z , le pet i t b lé et la navet te; ils commencent 
à en manger les premiers j o u r s . L a me i l l eu re 
de toutes les graines, pour n ' i m p o r t e que l a n i 
m a l , c'est la navette, ou l 'alpiste des canaris. 
J 'en donne à tous mes é lèves sans except ion. 

« Ces an imaux mangent peu et t r è s - d é l i c a t e 
m e n t ; ils ne sont pas voraces comme les poulets 
et les faisandeaux. A u bou t de quat re ou c i n q 
j ou r s , i ls mangent toute e s p è c e de petites b ê t e s , 
telles que sauterelles, mouches, f o u r m i s , cancre
lats, vers de f a r ine , e tc . ; mais é t a n t t r è s - j e u n e s , 
ils mangent de p r é f é r e n c e ceux q u i sont les 
plus fermes. A i n s i , i ls sont t r è s - f r i a n d s de sau
terelles, de grosses mouches, de f o u r m i s a i l ée s 
et de vers jaunes de fa r ine , tandis que les cancre
lats, les petites mouches et les vers blancs de 
far ine sont m a n g é s plus d i f f i c i l e m e n t : u n ou 
deux leur suff isent . Quinze à v ing t jours a p r è s , 
ils mangent toute e s p è c e de b ê t e s , sauf les petits 
lombr ics , dont ils ne veulent pas manger avant 
u n mois, et encore i l f au t qu' i ls les prennent 
e u x - m ê m e s au bo rd d u ruisseau : dans une m a n 
geoire ils les d é d a i g n e n t ; mais, a v a n c é s en â g e , 
ils en sont t r è s - g o u r m a n d s , cependant i ls se
raient p l u t ô t f a t i g u é s de ceux- l à que de toute 
autre bê t e q u i aurai t plus de consistance. 

« A u bout de quinze jours , outre la p â t é e 
d ' œ u f s , j e leur donne du r iz à demi cu i t , b ien 
d é t a c h é et m é l a n g é avec du pet i t son et de la sa
lade, pour tou jours la cont inuer quand je sup
pr imera i les œ u f s : ils le mangent volont iers . Je 
leur donne aussi du pain t r e m p é dans le l a i t ; ils 
en sont t r è s - f r i a n d s , sur tout quand le pa in n'est 
pas t rop i m b i b é . J 'ai l 'habi tude de donner à mes 
petits poulets, ainsi q u ' à mes faisandeaux, le res
tant des crabes, langoustes et éc rev i sses que l 'on 
en lève de table, d 'abord parce qu' i ls les mangent 
t r è s - v o l o n t i e r s , ensuite parce que c est pour eux 
une nour r i tu re excellente q u i les f o r t i f i e beau
coup. A u bout d 'un mois , j ' a i e s sayé d'en d o n 
ner à mes jeunes hoccos, et je me suis a p e r ç u 
qu ' i ls les mangeaient plus volontiers que les pou
lets, aussi j e leur en ai d o n n é souvent; mais, 
pour ne pas ê t r e f o r c é de manger tous les jours 
des crabes pour fa i re plaisir à mes hoccos, j ' a i 
essayé de les leur donner crus : ils les ont m a n 
gés encore plus volont iers . J'avais le soin de 
d é t a c h e r les pattes et de briser le corps : i ls ava
laient les pattes, mangeaient la chai r , et finis-
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saient par la carapace, qu'ils brisaient avec leur 
bec, quand le morceau éta i t un peu gros. Mes 
six hoccos m'en ont m a n g é j u s q u ' à douze par 
jou r . 

« Je leur donne aussi de petits escargots. J'ai 
reconnu cette nourr i ture excellente pour tous 
les animaux, surtout pour les canards et les 
faisans; ceux-ci les avalent en entier, tandis 
que les hoccos les brisent pour manger la chair : 
on dirait qu'ils ép rouven t du plaisir à les broyer 
entre leur bec, surtout les hoccos adultes. 

« Je leur donne aussi des baies d'arbustes 
qu ils aiment bien, voire m ê m e des olives, qu'ils 
avalent quand elles sont petites. A u r é s u m é , 
ces animaux ne sont pas difficiles sur la nour r i 
tu re ; ils s'accommodent de tout ce que vous 
leur donnez. » 

Dans une notice pub l i ée un an plus tard, 
Aquarone, tout en confirmant ses p r e m i è r e s ob
servations, ajoute quelques faits nouveaux, rela
tifs à la l ivrée et aux habitudes des jeunes. 

« Le plumage de ces animaux, d i t - i l , ne varie 
presque pas; ils naissent avec un duvet bar iolé 
noir et mar ron . Chez les mâ le s , les p r emiè re s 
plumes poussent d 'un noir mat, et ap rè s la mue 
C.les deviennent d 'un beau noir , pour ne plus 
changer. Quant aux femelles, les plumes pous
sent noires avec un bariolage plus ou moins large 
de blanc ou de mar ron ; la p r e m i è r e mue leur 
donne un plus beau noir, mais le bariolage existe 
toujours. Ce n'est q u ' a p r è s plusieurs années 
qu'elles perdent un peu de leur bariolage, mais 
jamais en ent ier ; celles-ci ont le bec à l 'é tat 
naturel au bout de deux ou trois mois, tandis 
q u ' i l faut deux ans chez le m â l e . En outre, leur 
huppe est beaucoup plus fournie que chez les 
mâles et les plumes commencent à p a r a î t r e au 
centre de la tê te , tandis qu'elles se montrent 
d'abord sur les cô tés chez ceux-ci . 

« J ' é lève ces animaux comme les poulets, 
c ' e s t - à -d i r e qu'i ls courent les champs avec leur 
m è r e tout l ' é té et tout l 'hiver; mais quand vient 
le printemps, je suis obligé de les tenir e n f e r m é s , 
sans quoi ils m ' e n l è v e r a i e n t dans t rès -peu de 
temps toutes les jeunes pousses des arbres. Ce 
sont des animaux qui ne pourront jamais vivre à 
l 'é tat de l iber té sans occasionner de grands dom
mages aux arbres : ils nég l igen t le so l ; on les 
voit sans cesse p e r c h é s et s'amusant avec leur 
bec à casser les brindil les des arbres, et pour 
peu qu 'un arbre soit f ragi le , on voit b i en tô t 
la terre, j o n c h é e d'une grande q u a n t i t é de petites 
branches de l 'épaisseur de 2 c e n t i m è t r e s . Sans 
cet inconvén ien t , on pourrai t t r è s -b ien les lais

ser libres, car ils ne s ' éca r t en t jamais de leur 
habitation ; ils viennent quand on les appelle, et 
le soir ils se perchent sur les arbres les plus 
élevés. » 

Usages et p rodu i t s . — Les Indiens se servent 
des fortes plumes des ailes et de la queue pour 
fabriquer des éventa i l s . Us ramassent les plumes 
qu'ils trouvent dans la forê t , et , jusqu'au mo
ment de les employer, ils les gardent dans le pé
tiole creux d'une feuille de palmier. Dans plu
sieurs endroits, les petites plumes servent à 
confectionner diverses parures. 

LES PAUXIS — PAUXI. 

Die Helmhokkos, the crested Curassows. 

Caractères. — Lespauxis, que beaucoup d'au
teurs n'ont pas dé tachés des hoccos, diffèrent 
pourtant de ceux-ci par un bec beaucoup plus 
court, plus élevé, t r è s - c o m p r i m é , surmonté à sa 
base d'une é n o r m e cal losi té osseuse piriforme, 
obliquement di r igée en a r r i è re ; par l'absence 
de huppe ou de cimier au-dessus de la tête ; par 
des narines percées obliquement près du front, 
dans une m é m b r a n e qui recouvre de vastes fosses 
nasales, et par des joues e m p l u m é e s . Leurs au
tres ca rac t è re s d i f fèrent peu d eceux des hoccos. 

Ce genre a pour type l 'espèce suivante. 

LE PAUXI PIERRE — PJUXI GALEJTA. 

Der Helmhoko, the crested Curassow, 

Caractères. — Cet oiseau, que l'on connaît 
aussi sous la d é n o m i n a t i o n de hocco à casque, et 
vulgairement sous les noms de pierre de Cayenne, 
oiseau-pierre, ou simplement pierre, est généra
lement d'un noir lu s t r é et b leuâ t re , avec des ta
ches à l 'abdomen et à l ' ex t rémi té de la queue. 
Le tubercule qui surmonte le bec, et dont la 
surface est p a r s e m é e de rainures, est d'un bleu 
noir , l 'œil est brun-rouge et les pattes sont d'un 
rouge clair. La femelle se distingue du mâle par 
un tubercule moins grand. La longueur totale 
de cet oiseau est de 70 à 75 cent, environ. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pauxi 
pierre ou à casque habite toutes les grandes fo
rêts de l'est du P é r o u ; i l est surtout commun 
dans la province de Maynas, et devient plus rare 
dans les montagnes du centre du Pé rou et dans 
l'ouest du Brés i l . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Par leurs 
m œ u r s , les pauxis ont les plus grands rapports 
avec, les hoccos : ils sont comme eux sans dé
fiance et d'une p lac id i té telle qu'ils passent pour 
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avoir u n c a r a c t è r e s tupide . Ils paraissent ne 
point apercevoir le danger q u i les menace ou du 
moins ne f o n t r i en p o u r l ' év i te r , car, au rappor t 
deFernandez, ils se laissent t i rer plusieurs coups 
de fu s i l sans se sauver. Quoique vivant l o i n des 
l ieux h a b i t é s , ils sont d 'une h u m e u r facile et so
ciable et s 'habi tuent a i s é m e n t au j o u g de la 
d o m e s t i c i t é ; cependant, ils n ' a iment pas qu 'on 
les touche ou qu 'on les prenne . L e u r d é m a r c h e 
est f ière et pesante. Assez souvent, et sur tou t 
lorsque quelque chose les affecte, chacun de 
leurs pas est a c c o m p a g n é d 'un mouvement brus
que et en quelque sorte convuls i f de leurs ailes 
et de leur queue. I ls prennent d i f f i c i l emen t leur 
essor et volent lourdement . Gomme les hoccos, 
les pauxis a imen t à se percher sur les arbres, 
surtout pour y passer la n u i t ; mais i l p a r a î t r a i t 
qu'au l ieu de nicher sur les arbres, ils n ichent à 
terre, à la m a n i è r e des faisans. 

Schomburgk parle d'une habitude f o r t s ingu
lière qu'aurait une e s p è c e voisine d u paux i à 
casque, le hoccan (crax tomentosu). Les Indiens 
lui avaient r a c o n t é que cet oiseau commence 
r é g u l i è r e m e n t à cr ier quand la constel lat ion de 
l 'Étoile duSud est au z é n i t h : Schomburgk a é t é 

t émoin l u i - m ê m e de ce cur ieux p h é n o m è n e . 
I l s 'é tai t longtemps r e f u s é à y c r o i r e ; i l avait 
r e m a r q u é que la Croix du Sud passait au z é n i t h 
vers quatre heures d u m a t i n , heure à laquelle 
cet oiseau commencerai t m ê m e , sans cette 
cause, à faire entendre sa vo ix . « Mais le 4 a v r i l , 
les p r e m i è r e s é to i l e s de la Croix avaient at
teint le m é r i d i e n à 11 heures 25 minutes , et 
au m ê m e moment , les cris des pauxis se m i 
rent à retent ir au m i l i e u de la n u i t . U n quar t 
d'heure a p r è s , le silence é ta i t r é t a b l i . Jamais 
nous n'avions entendu à pareil le heure les cris 
de ces oiseaux ; les assertions des Indiens se 
trouvaient te l lement c o n f i r m é e s par les fai ts , 
que tous nos doutes disparurent . » 

La nou r r i t u r e des pauxis consiste en f r u i t s , en 
graines et en insectes : les jeunes sont sur tout 
insectivores. 

LES ORÉOPHASES — OREOPEAS1S. 

Die Berghokhos, the Mountain-Curassows. 

Caractères. — Les oréophases, vulgairement 
hoccos de montagne, é t ab l i s s en t le passage des cra
c idés aux p é n é l o p i d é s . Ils ont des formes é l a n 
cées quoique massives, le corps cy l indr ique , le 
cou cour t , la t ê te petite, o r n é e sur le f r o n t d'une 
corne mince , saillante, obtuse à son e x t r é m i t é 

l i b r e , d i r i g é e d ' a r r i è r e en avant ; le bec a l l o n g é 
et couvert dans presque toute son é t e n d u e de 
plumes v e l o u t é e s f o r m a n t une sorte de brosse, à 
mandibule s u p é r i e u r e l é g è r e m e n t r e c o u r b é e sur 
l ' i n f é r i e u r e et é l a r g i e vers la pointe ; des ailes 
courtes, t r è s - a r r o n d i e s , surobtuses, à pennes t r è s -
larges, r e c o u r b é e s et couvertes par les scapula i 
res et les brachia les ; une queue longue, ar
rondie l a t é r a l e m e n t , à r é m i g e s larges ; des 
tarses courts , e m p l u m é s ; des doigts longs, le 
m é d i a n et l 'externe unis à la base par une pet i te 
membrane ; des ongles l é g è r e m e n t r e c o u r b é s . 
Le plumage, au c roupion , est t r è s - é p a i s ; les p l u 
mes de la gorge sont v e l o u t é e s ; celles d u devant 
d u cou sont pileuses; toutes les autres ont des 
barbes larges, et sont dures et lisses. Les deux 
sexes por tent le m ê m e plumage. Ce genre ne 
repose ju squ ' i c i que sur une e s p è c e . 

L'ORÉOPHASE DE DERBY — OREOPHAS1S 
DERBYANUS. 

Der Berghokko, the Mountain-Curassow. 

Le premier oréophase fut tué, vers 1848, par 
un Espagnol , et f i n i t , a p r è s divers accidents, par 
arr iver entre les mains de l o r d Derby. C'est par 
suite de cet envoi que l ' e spèce a é t é connue des 
ornithologistes. Jusqu'en 1859 on en tua six 
autres, pa rmi lesquels les deux q u i figurent au 
M u s é e de Hambourg . Cette m ê m e a n n é e , Salvin 
put se procurer deux m â l e s et une femel le . A 
ma connaissance, on n'en a pas eu d'autres, m a l 
g ré le haut p r ix o f fe r t pour u n de ces oiseaux. 
Leur r a r e t é s 'explique par le peu d ' é t e n d u e de 
leur aire de dispersion. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, encore peu c o n n u , 
a le dos, les ailes et le ventre noirs , à reflets ver-
d â t r e s ; la gorge et la po i t r ine d ' un gris blanc, 
chaque p lume ayant la tige r a y é e de b r u n n o i r ; 
les plumes de la queue m a r q u é e s d 'une bande 
b l a n c h â t r e , de 4 c e n t i m . de large ; l 'œi l b lanc, le 
bec jaune-pai l le c la i r ; la corne rouge-vif . Cet o i 
seau a envi ron 82 cent, de l o n g ; la longueur de 
l 'aile est de 38 cent. , celle de la queue de 40. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o r é o p h a s e 
de Derby ne se t rouve que sur le volcan de 
Fuego, dans le G u a t é m a l a . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Salv in a i n 
t e r r o g é tous les Indiens des montagnes au sujet 
de cet oiseau ; ceux q u i n 'avaient pas vis i té les 
parages où i l est c o n f i n é ne le connaissaient pas; 
tandis que ceux qui avaient gravi le volcan de 
Fuego, pouvaient l u i en parler . Salvin en t repr i t 
une excursion pour en tue r ; mais ses tentatives 
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furent vaines; cependant, i l é tudia la locali té 
qu'habite cette rare espèce . C'est une zone s i tuée 
à 2,300 m è t r e s environ au-dessus du niveau de la 
mer, couverte de grands arbres, et parmi ceux-
ci surtout celui qui fourn i t les f rui ts dont l 'o-
réophase se nour r i t principalement. Le chasseur 
qui accompagnait Salvin, l u i di t que c'est p r i n 
cipalement le mat in que l 'on voit ces oiseaux 
occupés à chercher les f rui ts sur les branches 
les plus é levées ; tandis que, le j ou r , on les aper
çoit parfois sur les basses branches, ou m ê m e à 
terre. Us auraient donc les habitudes des autres 
c rac idés . C'est là, du reste, tout ce que l 'on con
naî t au sujet de cet oiseau. 

2° Les Pénélopés — Penelopœ. 

Die Svhakuhùhner. 

Caractères. — Les pénélopés diffèrent des 
cracinés par des formes plus sveltes, une touffe 
de plumes tombantes sur l 'occiput, et par une 
queue bien plus a l longée . En outre, ils ont gé
n é r a l e m e n t le tour des yeux, le pourtour du bec 
et la gorge plus d é n u d é s , et le bec moins élevé à 
la base; leur queue longue, fortement arrondie; 
leurs pattes b rèves . 

LES PÉNÉLOPÉS — PENELOPES. 

Die Guanhùhner, the Guait-Fovjls. 

Caractères. — Les pénélopés, sur lesquels re
pose presque e n t i è r e m e n t le groupe ou sous-fa
mi l le des péné lopés , ont un bec m é d i o c r e , peu 
élevé, presque droi t , recouvert à la base d'une 
large cire ; le tour de l 'œil nu ; la gorge p a r s e m é e 
seulement de quelques pinceaux d é p l u m e s p i 
leuses; l 'occiput o r n é d'une huppe tombant sur 
la nuque; des ailes surobtuses, la c i n q u i è m e et 

| la s ix ième r é m i g e é t an t les plus longues; une 
queue a l longée , large et t r è s -a r rond ie ; des tarses 
m é d i o c r e s . Leur plumage a des reflets méta l l i -

' ques, et sur certaines parties du corps les plumes 
ont une large bordure claire. 

Leur squelette ressemble à celui des hoccos. 
La t r a c h é e - a r t è r e , chez la plupart , et surtout 
chez les mâ les , p résen te une conformation par
t i cu l i è r e . Arr ivée à la base du cou, elle se porte 

( sur le côté gauche du jabot, descend sur les pa-
jrois du thorax, passe sur la partie a n t é r i e u r e de 
jla clavicule gauche, entre les deux branches de 
la fourchette, descend sur le b r é c h e t , se re
courbe, repasse entre les branches de la four
chette, se réf léchi t par-dessus la clavicule gau

che, et p é n è t r e enfin dans la cavité thoracique. 
Elle est app l iquée par du tissu cellulaire contre 
les muscles pectoraux; à l ' ex t rémi té supérieure 
de sa courbure se trouve un muscle puissant, 
qu i embrasse plusieurs anneaux, se dirige vers 
le b r é c h e t , et, au niveau de son ex t rémi té supé
r ieure , se divise en deux faisceaux, lesquels ad
h è r e n t par du tissu cellulaire au b r éche t et se 
confondent avec les muscles pectoraux. 

Ce genre est assez riche en espèces , mais plu
sieurs se ressemblent tellement, que leurs ca
rac tè res distinctifs ne sont pas encore suffisam
ment é tabl i s . D'un autre cô té , leur genre de vie 
n'est pas bien connu. 

LE PÉNÉLOPE A SOURCILS — PENELOPE 
SUPERCiLIAIilS 

Die Schakupemba. 

Caractères. — Cette espèce, que l'on connaît 
sous les noms vulgaires depeoa, de}'acupema,es{ 
carac té r i sée par sa forte tai l le , sa queue moyenne, 
ses r é m i g e s a n t é r i e u r e s t r è s -aminc ies à leur 
pointe, son plumage mou, sa huppe de longueur 
moyenne, son f ron t , ses joues et sa gorge nus. 
Elle a le sommet de la tê te , la nuque, le cou et 
la poitr ine d'un noir a rdo i sé , rayé de gris, cha
que plume é tan t b o r d é e d'un liséré blanchâ
t re ; les plumes du dos, les couvertures supé
rieures des ailes et la queue d'un vert bronzé, 
bordées de g r i sâ t r e et de jaune roux; le ventre 
et le croupion rayés en travers ou bordés de 
jaune roux et de b run ; les rémiges bordées 
d'un é t ro i t l iséré j a u n â t r e ; une bande sourci-
l ière b l a n c h â t r e ; l'oeil b run , entouré d'un cer
cle nu n o i r ; la partie nue de la gorge rouge de 
chair f o n c é ; le bec b r u n ; les pattes d'un brun 
couleur de chair. Cet oiseau a 66 cent, de long; 
la longueur de l 'aile est de 28 cent., celle de la 
queue de 29. 

La femelle a la ligne sus-oculaire moins 
nette, les l isérés des plumes plus confondus 

Les jeunes ont une teinte d'un gris-brunâtre 
mat, la ligne sus-oculaire d 'un jaune roussâtre; 
la poi t r ine, le croupion et les cuisses rayés 
plus finement que chez les adultes. 

LE PÉNÉLOPE A HUPPE BLANCHE — PENELOPE 
(PIPILE) LEUCOPHOS. 

Die Schakatinga. 

Caractères. — Cet oiseau, que ses pattes 
basses, ses trois p remiè res rémiges amincies a 
leur pointe en forme de faucille, sa huppe for" 
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Fig. 131. L'Hoazin huppé (p. 492). 

m é e de plumes é t r o i t e s , pointues, de 8 cent, de 
long, et susceptible de se relever; ses joues cou
vertes de plumes soyeuses, sa gorge p a r s e m é e 
de petites touffes de soies; cet oiseau, que ces 
c a r a c t è r e s ont fa i t s é p a r e r g é n é r i q u e m e n t des 
autres e s p è c e s sous le n o m de pipile, a le 
dos d 'un noi r a r d o i s é , la face externe de 
l 'aile blanche avec des taches a r d o i s é e s à 
l ' e x t r é m i t é des p lumes; le bas du dos, le c rou 
p ion , le bas de la po i t r ine , le ventre, la r ég ion 
anale d'un b r u n rouge ; les plumes de la p o i 
t r ine et d u bas du cou de m ê m e couleur , mais 
b o r d é e s de blanc; la huppe d'un blanc pur, à t i 
ges noires ; les r é m i g e s et les rectrices noires, à 
reflets bleu m é t a l l i q u e ; l 'œi l rouge-cerise f o n c é ; 
les parties nues de la face d 'un bleu de c i e l ; la 
gorge d 'un rouge c l a i r ; le bec noir de corne à 
la pointe et b leu-out remer à la base ; les pattes 
rouges. 

BREBM. 

La femelle est plus peti te que le m â l e ; sa 
huppe est plus cour te , sa couleur plus terne, le 
l i sé ré blanc des plumes est plus p r o n o n c é . 

Les jeunes ont une huppe t r è s - c o u r t e , et sont 
d ' un b r u n no i r , avec le c roupion et le ventre 
presque b r u n - r o u x . Cet oiseau a 80 cent, de 
long , et l m , 0 7 d 'envergure ; la longueur de l 'aile 
est de 30 cent. , celle de la queue de 29. 

LE PÉNÉLOPE ARACUAN - PENELOPE (ORTALIDA) 
ARACUAN 

Der Aracuang. 

Caractères. — L'aracuan que l'on a égale
ment d é t a c h é des p é n é l o p é s sous un n o m g é 
n é r i q u e (YOrtalida, est plus pet i t et a la queue 
plus longue que les e s p è c e s que nous venons de 
d é c r i r e ; i l a le tarse plus long que le do ig t m é 
dian ; les r é m i g e s pr imai res a n t é r i e u r e s a r ron -

I V — 373 
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(lies au lieu d 'ê t re pointues; les ailes surobtu
ses; les joues nues; le devant du cou et la gorge 
e m p l u m é s , mais laissant de chaque côté une 
ligne nue qui part de la commissure du bec. 
Son plumage est mou et les plumes en sont ar
rondies. Le mâle adulte a le dos d 'un brun 
ol ivât re , d i f f ic i le à d é c r i r e ; le f ron t un peu rou
geâ t re ; la poitrine et le cou tachetés de blanc, 
les bords des plumes é t an t de celte couleur ; les 
trois rectrices externes d'un roux marron à 
ta pointe ; l 'œil brun foncé , e n t o u r é d'un cercle 
nu d 'un noir b l e u â l r e ; la partie nue de la gorge 
d'un rouge couleur de chair ; le bec gris de plomb 
c la i r ; les pattes rouge de chair clair. L'ara-
cuan a 56 cent, de long, et 64 cent, d'enver
gure, la longueur de l'aile est de 19 cent., celle 
de la queue de 23. La femelle diffère t r è s - p e u du 
m â l e . Lesjeunes ont une l ivrée plus terne. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des p é n é l o p é s . 
— Les péné lopés habitent les grandes forêts de 
l ' A m é r i q u e centrale et de l 'Amér ique m é r i d i o 
nale, depuis le sud du Texas jusqu'au Chi l i et au 
Paraguay. Les diverses espèces vivent d'ordinaire 
les unes à côté des autres, parfois m ê m e m é l a n 
gées les unes aux autres; celles-ci sur la côte, 
cel les- là dans les montagnes; quelques-unes 
m ê m e s'y é lèvent j u s q u ' à une alt i tude de 2,200 
m è t r e s au-dessus du niveau de la mer. Toutes les 
espèces que nous avons décr i t e s , habitent le 
Brési l . Le péné lope à sourcils vit dans toutes les 
forêts de la côte orientale; le péné lope à huppe 
blanche s'enfonce beaucoup plus dans l ' in té r ieur 
des forêts vierges; jamais, d ' ap rè s le prince de 
Wied , on ne le trouve près de la c ô t e ; l'aracuan 
se rencontre dans le centre du Brési l , aux envi
rons de Bahia, par exemple, et surtout dans les 
forêts de Catinga. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des p é n é l o p é s . 
— Les grandes espèces vivent solitaires, les pe
tites par bandes cons idérab les , souvent de p l u 
sieurs centaines d'individus. A la tête de ces 
bandes se trouve d'ordinaire un mâle , auquel 
tous obéissent . Sur le bord de la r ivière Magda-
lena, A . de Humboldt vit une bande, d'au moins 
soixante à quatre-vingts individus, tous pe rchés 
sur un arbre mort . Mais, le plus g é n é r a l e m e n t , 
les péné lopés se cachent dans la cime des arbres 
les plus touffus, ils sont t rès -a t ten t i f s à tout ce 
qui se fait autour d'eux, et ne se laissent pas fa
cilement approcher. Le prince de Wied et Bur
meister s'accordent à dire qu'en généra l , ils ne se 
perchent pas bien haut, et qu'ils se tiennent de 
p r é f é r e n c e dans les buissons les plus t ru f fus . 
D'autres observateurs en ont vu sur la cime des 

arbres. Us se meuvent dans les branches avec 
assez d 'agi l i té , tandis qu'ils ne courent et ne 
volent qu'assez mal. 

A . de Humboldt raconte qu'une bande de par-
raquas, espèce voisine de l'aracuan, arriva près 
de son campement pour s'abreuver. Après avoir 
é t anché leur soif, ces oiseaux cherchèren t à 
grimper le long de la rive e sca rpée ; mais cela 
leur étai t tellement diff ic i le , que les voyageurs 
purent les chasser devant eux, comme ils l'au
raient fait d 'un troupeau de moulons. Schom
burgk, par contre, d i t que les pénélopés , quand 
ils sont sur un arbre et qu'ils se voient pour
suivis, courent avec une rap id i té surprenante de 
branche en branche, se cachent dans le feuillage 
ou volent d'un arbre à l 'autre. 

Aucun voyageur ne parle des rapports qui 
existent entre les membres d'une m ê m e troupe. 
Chez des individus captifs, j ' a i observé qu'ils 
vivaient dans la plus parfaite harmonie et que 
jamais ils ne se battent comme le font les autres 
ga l l i nacés . 

Une voix s ingu l iè re correspond au développe
ment tout particulier de leur t rachce-ar lè re . Les 
péné lopés annoncent par leurs cris l'arrivée du 
jour avant tous les autres oiseaux; ils se font en
core entendre dans le courant de la journée . Leur 
cr i n'est pas désag réab le , mais i l est difficile à 
noter ; on peut cependant dire que les différents 
noms vulgaires qui ont é té donnés à ces oiseaux, 
tels que schakou, ou jacou, gouan,par><akoua, apeti, 
abourri, en sont des onomatopées assez satisfai
santes. 

Owen raconte que certaine sespèces assourdis
sent les voyageurs par leurs cris. Un individu de 
la bande commence à lancer quelques siffle
ments, les autres lu i r éponden t , le bruit va 
croissant, finit par atteindre un diapason insup
portable pour l 'oreille humaine, puis i l va dimi
nuant, et cesse peu à peu, mais pour quelques 
instants seulement. Le cr i du pénélope à sour
cils est bref et rauque ; l'oiseau le répète fréquem
ment. Les individus de celte espèce que possède 
le j a rd in zoologiquc de Bologne crient souvent 
sans in ter rupt ion pendant cinq minutes, d'une 
façon fo r t dé sag réab l e . Ils ont deux cris seule
ment, qu i peuvent se rendre par gouon et par 
schakou; ces deux cris sont rauques el sourds, 
el on ne les entend pas de lo in . Le parrakoua fait 
retentir la forê t de son c r i , que Humboldt rend 
par : katakras, ka/akrus. Les autres espèces 
poussent des cris semblables, et tout auss: 
dé sag réab l e s . 

Les péné lopés se nourrissent surtout de fruits 
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et de baies. Dans l'estomac de ceux q u ' i l a t u é s , 
le pr ince de W i e d a tou jour s t r o u v é aussi des 
d é b r i s d'insectes. 

Plusieurs auteurs ont p a r l é du mode de re
produc t ion des p é n é l o p é s ; mais nous en igno
rons encore bien des dé ta i l s . Les p é n é l o p é s 
construisent leurs n ids p a r m i les branches des 
arbres, except ionnel lement à terre ; ils ressem
blent sous ce rappor t aux pigeons. Le n id est 
f o r m é de b r ind i l l e s , assez n é g l i g e m m e n t coor
d o n n é e s ; quelques-uns fon t entrer dans sa 
construction des branches encore garnies de 
feuilles. Chaque c o u v é e est de deux à t rois , 
quelquefois de quatre à six œ u f s , t r è s - g r a n d s , 
et blancs. La femel le couve-t-elle seule? le 
mâle l 'aide-t-i l? On l ' ignore ; les auteurs, Ba jon 
notamment, disent que les jeunes sont g u i d é s 
par la femel le . A peine sortis de l 'œuf , ils g r i m 
pent dans les branches et sont nour r i s pendant 
quelques jours par la m è r e ; puis ils descendent 
peu à peu à terre , et suivent leur m è r e comme 
les poussins la poule. Plus t a rd , cel le-ci les 
conduit , le ma t in , dans les c l a i r i è r e s , où ils 
trouvent des herbes f r a î c h e s à manger ; mais 
dès que le soleil devient plus ardent, ils ren
trent dans la fo r ê t et s'y cachent. Chez quelques 
espèces , les petits ne qu i t t en t leur n i d qu'au bout 
de douze jour s . Une fois capables de voler, les 
jeunes abandonnent leur m è r e , q u i p e u t - ê t r e 
alors élève une seconde c o u v é e . 

Chasse. — L a chair de plusieurs e s p è c e s de 
péné lopés passe pour ê t r e excellente; ainsi s'ex
plique la chasse e f f r é n é e que l ' homme leur fa i t . 
Dans certaines loca l i t é s , des e s p è c e s ont e n t i è r e 
ment disparu ; d'autres ont c o n s i d é r a b l e m e n t 
d i m i n u é de n o m b r e . 

Des poursuites r é i t é r é e s rendent ces oiseaux 
e x t r ê m e m e n t d é f i a n t s . Schomburgk raconte que 
les p é n é l o p é s q u i vivent à la Guyane sont 
d'une prudence incroyable , et qu 'on ne peut les 
surprendre que quand ils sont en t r a in de man
ger. Si un chasseur ind ien r éus s i t à s'approcher 
d'une troupe de ces oiseaux, i l f a i t au m i l i e u 
d'eux de terr ibles ravages. Avec sa sarbacane, 
i l peut en tuer t r o i s , qua t re , avant que les 
autres s'en a p e r ç o i v e n t et prennent la f u i t e . 
F r a p p é par la f l èche silencieuse, l 'oiseau tombe 
en bas de l 'arbre, sans que les autres i n t e r r o m 
pent leurs occupations; c'est tou t au plus si , le 
cou tendu , ils regardent la chute de leur c o m 
pagnon et cherchent quelle en peut ê t r e la cause. 
Le m ê m e auteur d i t que les vieux p é n é l o p é s ne 
sont mangeables que lorsqu'i ls ont é té f r a p p é s 
par une f l èche i m p r é g n é e de curare ; ce poison ' 

rend leur chai r tendre e l d é l i c a t e , de dure 
qu'elle é t a i t . 11 n'en est pas ainsi pour toules les 
e s p è c e s ; c'est d u moins ce q u i ressort des réc i t s 
des autres voyageurs, q u i s'accordent à di re que 
les p é n é l o p é s sont u n des gibiers les plus dé l i 
cats de l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

C a p t i v i t é . — Pris au n i d , les p é n é l o p é s s'ap
privoisent parfa i tement , s 'habituent à leur n o u 
velle cond i t i on . Comme les poules, on peut les 
laisser entrer et so r t i r ; i ls reviennent toujours à 
leur domic i l e . Aussi , es t - i l rare de n 'en pas 
t rouver dans les é t a b l i s s e m e n t s des Ind iens . 
Ce sont des oiseaux domestiques f o r t recher
c h é s , car ils ne c o û t e n t aucune peine. Mais i l 
est d i f f i c i l e de les amener à passer la nu i t dans 
une é c u r i e , ou dans quelque l i eu f e r m é ; ils p r é 
f è r e n t se percher sur les toits ou sur un arbre. 
Us s 'habituent par fa i tement à vivre avec les 
autres oiseaux domestiques. S'occupe t-on d'eux, 
on peut, comme le d i t Sonn in i , et comme je 
m'en suis convaincu m o i - m ê m e , on peut, dis-je, 
en faire des oiseaux tou t à fa i t p r ivé s . Us a iment 
à ê t r e c a r e s s é s ; ils se laissent porter d'une 
m a i n , pendant qu 'on p r o m è n e l 'autre sur leur 
dos ; ils demandent m ê m e ces caresses, et t é 
moignent toute la jo ie qu ' i l s ont à les recevoir. 
Ma lg ré ces bonnes q u a l i t é s , on ne peut g u è r e 
e s p é r e r de les accl imater , car ils ne se r ep ro 
duisent pas en c a p t i v i t é . C'est là le p r inc ipa l 
obstacle à leur acc l imata t ion . En outre , ainsi 
que les hoccos, les p é n é l o p é s ne supportent pas 
les r igueurs de notre c l i m a t d 'Europe . 

LES HOAZ1NS — OPISTHOCOMUS. 

Die Schopfhùhner, the Boatzins. 

Trompés par une certaine ressemblance qu'ils 
o f f ren t avec les toucans, quelques auteurs ont 
vou lu placer les hoazins à cô té de ceux-ci : «Mais , 
comme le d i t 0 . des Murs , i l f au t une imagina
t i on surhumaine , ou une haine rée l l e des faits 
simples, faciles à comprendre , » pour pouvo i r 
adopter parei l le i d é e . I l est vrai que l 'hoazin est 
assez isolé au m i l i e u de ses v é r i t a b l e s voisins, les 
p é n é l o p é s ; mais, par ses formes e x t é r i e u r e s , i l 
ressemble au moins autant à ceux-ci q u aux t o u 
cans, et, par son organisat ion in te rne , i l s'en 
rapproche d'une f a ç o n incontestable. 

C a r a c t è r e s . — Le genre hoaz in peut ê t r e 
ainsi c a r a c t é r i s é : formes svelles ; cou mince et 
de longueur moyenne ; t ê t e peti te ; ailes assez 
longues, couvrant , lorsqu'elles sont f e r m é e s , 
plus de la m o i t i é de la queue, obtuses, la c i n -
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qu i ème r é m i g e é tan t la plus longue; plumes 
brachiales ne recouvrant pas les r émiges ; la 
queue f o r m é e de dix pennes longues, assez 
larges, arrondie à son e x t r é m i t é , les rec
trices la téra les é tan t un peu plus courtes que 
les m é d i a n e s ; bec rappelant par sa forme au
tant celui des hoccos que celui des péné lopés , 
l égè remen t b o m b é à la pointe, à angle infé
rieur saillant, à base recouverte d'une cire, à 
tranchants s a n s é c h a n c r u r e s ; tarses courts; doigts 
longs, surtout le médian et le pouce, non réunis 
à la base par une membrane ; ongles longs, 
forts, assez r e c o u r b é s , pointus; plumes du som
met de la tête et de l 'occiput longues, é t ro i tes , 
pointues, formant une huppe ; plumes du cou 
longues, minces et pointues; celles du tronc 
grandes et arrondies, celles du ventre molles, 
presque duveteuses ; celles du dos fortes et r é 
sistantes. 

Une seule espèce appartient à ce genre. 

L'HOAZIN HUPPÉ — OI'ISTIIOCOMUS CRISTATUS. 

Das Scho/>fhuhn, the Hoatzin. 

On admet que c'est Hernandez qui, le premier, 
aurait fai t conna î t r e cet oiseau sous le nom 
(Vhoactzin; mais ce qu ' i l en dit est tellement 
obscur qu'on ne sait au juste quel est l'oiseau 
qu' i l a en vue. Sonnini l'a décr i t sous le nom de 
sasa, et jusqu'aux travaux r écen t s de Schom
burgk, de des Murs et de Bâtes , sa description 
seule mér i t a i t quelque confiance. 

C a r a c t è r e s . —L'hoaz in h u p p é a d u l t e (fig. 131) 
a la nuque, le dos, les ailes, la moi t ié pos t é r i eu re 
des r é m i g e s secondaires et les rectrices bruns, 
avec des reflets vert de bronze sur les r émiges 
secondaires p o s t é r i e u r e s ; les plumes du cou et 
du haut du dos rayées de jaune blanc sur la 
t i ge ; les scapulaires bordées d'un l iséré jaune-
blanc ; les petites couvertures b l a n c h â t r e s sur 
les barbes externes ; la gorge, le devant du cou 
et la poitr ine b l a n c h â t r e s ; le ventre, les jambes, 
le croupion, les r émiges primaires et la moi t i é 
a n t é r i e u r e des r émiges secondaires d 'un roux 
marron clair ; les plumes de la huppe d'un 
blanc jaune, les pos té r i eu res é t an t bordées de 
noir ; l 'œil brun-clair , les parties nues de la face 
d'un rouge couleur chair ; le bec brun , plus 
clair vers sa pointe ; les pattes d'un brun cou
leur de chair. Cet oiseau a 66 cent, de l o n g ; la 
longueur de l'aile est de 36 cent , celle de la 
queue de 30. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'hoazin 
h u p p é est propre à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . U 1 

est t r è s - c o m m u n le long du cours supé r i eu r de 
l 'Amazone, où i l est géné ra l emen t connu sous 
le nom vulgaire de tsiganhe. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Sonnini n'a 
jamais r e n c o n t r é les hoazins dans les grandes 
forê ts ou dans les lieux élevés, et ne les a ob
servés que dans les savanes inondées . I l les y a 
vus pe rchés pendant le jour sur des branches, 
au bord de l'eau, et occupés le matin et le soir à 
chercher leur nourr i ture . D'après le m ê m e au
teur, ce sont des oiseaux faciles à surprendre ; 
ils ne sont nullement craintifs ; probablement 
parce qu'on ne les chasse pas, tant leur chair est 
mauvaise, et parce qu'ils habitent des localités 
où l 'homme ne s'aventure pas souvent. Jaunis 
on ne les voit à terre ; et ils se meuvent conti
nuellement dans les branches. Cette assertion 
de Sonnini est en contradiction avec ce que dit 
Schomburgk. 

« Mon attention, écr i t ce dernier, fut attirée 
par un cr i rauque, une sorte de grincement, 
qu i retentissait des bords boisés du fleuve. Je 
m'approchai prudemment et j ' aperçus une 
bande t r è s -nombreuse de grands oiseaux. C'é
taient des hoazins h u p p é s , des oiseaux-puants, 
comme les appellent les colons. Ce nom vulgaire 
exprime une des par t i cu la r i t és les plus curieuses 
de ces oiseaux ; sans les voir, on peut en effet 
r econna î t r e leur p ré sence . Us exhalent une odeur 
tellement désagréab le que les Indiens eux-mêmes 
refusent de les manger. Cette odeur ressemble 
assez â celle du fumie r de cheval frais; elle est 
tellement p é n é t r a n t e que la peau de ces oiseaux 
la conserve pendant plusieurs années . 

« Cette bande étai t f o r m é e de plusieurs cen
taines d ' individus; les uns se chauffaient au so
le i l , les autres couraient dans les buissons, ou 
volaient. Ce semblait ê t r e l ' époque des amours. 
D'un coup de feu, j ' e n abattis plusieurs. Chez 
les vieux, les longues plumes de la queue étaient 
usées à leur ex t r émi t é , ce qui indique que les 
hoazins courent beaucoup à terre, pour y cher
cher leur nourr i ture , leur queue, dans ces cir
constances, f rot tant sur le sol. » 

Cependant les observations de Bâtes feraient 
croire que les hoazins ne descendent à terre 
qu'exceptionnellement, et confirmeraient, par 
conséquen t , ce que Sonnini dit à ce sujet. D'a
près ces observations, l 'hoazin huppé vit sur les 
arbustes et les buissons, au bord des lacs et 
des r iv ières , et se nourr i t de divers fruits sauva
ges, principalement d'une espèce de goyave 
acide. Les ind igènes croient qu ' i l mange surtout 
le f r u i t d 'un a rum arborescent, qui forme de pe-
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tits f o u r r é s sur les bancs de vase, et que c'est ce 
qui donne à sa chair l 'odeur d é s a g r é a b l e qu 'el le 
a. Schomburgk met cette exp l ica t ion en doute , 
et p r é t e n d que l 'odeur de la chair de l 'hoazin 
ne ressemble nu l lement à celle des feui l les d'a
r u m . Cette raison n'est cependant pas suffisante 
pour rejeter c o m p l è t e m e n t cette exp l i ca t ion des 
i n d i g è n e s . B â t e s a jou te que celte odeur est la 
mei l leure d é f e n s e de l 'hoazin, car n i l ' homme 
n i les carnassiers ne chassent un oiseau aussi 
puant, aussi immangeable . L ' o n entend sur tout 
sa voix rauque et affreuse l o r s q u ' i l f u i t , e f f rayé 

par le passage d 'un canot ou l 'approche d 'un 
h o m m e . Toute la bande se met à cr ier , en vo
lan t lourdement d 'un arbre à l 'autre. 

B â t e s regarde l 'hoazin comme u n oiseau poly
game, mais i l n 'en donne pas les preuves. 
U é t a b l i r a i t son n id dans u n buisson peu é l e v é , 
au-dessus du niveau de l 'eau, et ce n i d serait 
t r è s - g r o s s i è r e m e n t cons t ru i t . Les œ u f s , au n o m 
bre de trois ou quatre , sont t a c h e t é s de r o u g e â 
tre sur un f o n d b l a n c - g r i s â t r e . Par leur f o r m e , 
ils ressemblent à ceux des p é n é l o p é s ; par leur 
dessin, à ceux des r â l e s . 

L E S C R Y P T U R I D Ë S — CR YPTURIDJE. 

Die Steisshùhner. 

C a r a c t è r e s . — Les c r y p t u r i d é s ressemblent 
encore aux g a l l i n a c é s , mais i l sont faciles à re 
conna î t r e à p r e m i è r e vue : i ls é t a b l i s s e n t la t ran 
sition des g a l l i n a c é s aux r a l l i d é s . 

Leur t ronc est é p a i s par suite d u d é v e l o p p e 
ment des muscles pectoraux; leur cou est long 
et mince ; leur t ô t e petite et aplatie. I ls ont le 
bec long, mince , r e c o u r b é , recouvert d 'une 
substance c o r n é e q u i se cont inue insensiblement 
avec la peau ; des ailes courtes, arrondies, attei
gnant au plus le bas d u dos, obtuses, à r é m i g e s 
primaires for tement é t a g é e s , é t r o i t e s et pointues ; 
une queue nu l le , les rectr ices pouvant manquer , 
ou f o r m é e de dix à douze rectrices é t r o i t e s , cour
tes, e n t i è r e m e n t c a c h é e s par les sus-caudales; 
des tarses longs; la planle des pieds rugueuse ; 
le pouce tou jours i n s é r é t r è s - h a u t , et souvent 
r édu i t à la p o r t i o n u n g u é a l e ; les plumes de la 
tête et du cou peti tes, celles du t ronc grandes et 
se r rées . Chez quelques e s p è c e s , deux tiges 
naissent d 'un m ê m e bulbe; chez d'autres, les 
tiges, sur tout celles des plumes d u dos et du 
croupion, sont larges, lisses et b o m b é e s ; vers 
l ' e x t r é m i t é de la p lume elles s 'amincissent brus
quement ; en f in elles sont c r e u s é e s d 'un s i l lon 
profond à leur face i n f é r i e u r e . 

Les deux sexes portent le m ê m e p lumage. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cryp t l l -

r i d é s sont r é p a n d u s dans une grande part ie de 
l ' A m é r i q u e du Sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Ils habitent 
les loca l i t é s les plus diverses : quelques-uns ne 
f r é q u e n t e n t que des l ieux d é c o u v e r t s , d'autres 
ne vivent que dans les f o r ê t s les plus é p a i s s e s ; 
les uns habitent la plaine, les autres les monta
gnes; i l en est qu 'on ne trouve q u ' à une a l t i tude 

d'au moins 4,000 m è t r e s au-dessus du niveau 
de la mer . 

Us sont en quelque sorte liés au sol , car ils 
volent rarement . I l s courent dans les buissons 
et les hautes herbes, comme le fon t les cailles. 
E n courant , ils ont tou jours les tarses un peu 
f l éch i s , le cou plus ou moins tendu , et cetie 
posture permet d é j à de les r e c o n n a î t r e fac i le 
ment . Quand ils sont e f f r a y é s , ils se tapissent à 
terre , ou se cachent dans les hautes herbes. 
Ceux qu i vivent dans les f o r ê t s sont les seuls 
q u i passent la n u i t sur quelque m a î t r e s s e b ran 
che peu é l evée . 

Leurs f a c u l t é s physiques et intel lectuel les , 
sont peu d é v e l o p p é e s . I ls courent rapidement , 
mais volent lou rdement ; lo rsqu 'undanger les me
nace, ils sont f r a p p é s d 'une sorte de s tupeur . 
Leur c r i se compose de plusieurs s iff lements 
plus ou moins forts ou faibles, se suivant sou
vent r é g u l i è r e m e n t comme une gamme, et d i f f é 
rant te l lement des cris des autres oiseaux, que 
l ' a t tent ion des é t r a n g e r s , comme des i n d i g è n e s , 
en est vivement a t t i r é e . Quelques-uns fon t en
tendre leur voix à la t o m b é e de la n u i t , au m o 
ment où ils arr ivent à leur place de repos, et le 
m a t i n , avant de la qu i t t e r . D'autres c r ien t pen
dant le j o u r . 

Les c r y p t u r i d é s se nourr issent de graines, de 
f r u i t s , de feuil les et d'insectes; ils emplo ien t 
t o u t leur temps à la recherche de ces a l iments . 
Certaines graines qu ' i l s mangent donnent à leur 
chair un g o û t t r è s - a m e r , g o û t qu 'e l le n'a pas 
quand ils prennent une autre n o u r r i t u r e . P lu 
sieurs s'attaquent sur tout aux f r u i t s des c a f é i e r s 
et des palmiers . 

| On ne c o n n a î t pas encore d'une m a n i è r e corn-
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plèle leur mode de reproduction : on sait cepen
dant que la plupart vivent par paires; que tous 
nichent à t e r re ; qu'ils creusent dans le sol une 
légère dépress ion , où ils pondent un certain 
nombre d 'œufs unicolores , mais de couleur 
vive et br i l lante . La m è r e guide ses petits pen
dant quelque temps; mais ceux-ci ne tardent pas 
à se rendre i n d é p e n d a n t s . 

Chasse. — Comme gibier, les c ryp tu r idés 
remplacent dans l ' A m é r i q u e du Sud nos per
d r i x ; on les y conna î t sous les noms de -perdrix 
ou de cailles. Hommes et enfants les chassent, et 
tous les carnassiers, comme tous les oiseaux de 
proie, rivalisent encore avec l 'homme sous ce 
j 'apport. Certains insectes m ê m e , les fourmis 
qui voyagent en grandes bandes, dé t ru i sen t beau
coup de petits. Ces malheureux oiseaux ont peu 
de moyens d ' é c h a p p e r à tant de dangers : leur 
vol est t rop lourd , leur intelligence trop obtuse. 
Aussi deviennent-ils souvent la proie du chas
seur le plus maladroit . On les tue avec les armes 
à feu, on les prend dans des p ièges , on les 
chasse à cheval, au lasso, on les force avec des 
chiens. Tschudi raconte que les Indiens dres
sent parfaitement leurs chiens à celte chasse. 
Lorsqu 'un c ryp tu r idé a été découve r t , i l s'en
vole mais se pose b ien tô t à terre ; le chien le fa i t 
lever une seconde fois, et la t ro i s i ème fois, i l s 'é
lance sur lu i et le tue. Les bons chiens d'Europe 
ne peuvent chasser ce g ib ie r ; ils a r r ê t e n t bien, 
mais les hautes herbes e m p ê c h e n t le chasseur de 
les voir . Les chiens indiens, par contre, qui 
sont dressés à tuer ces oiseaux, les saisissent 
presque toujours avec une adresse remarquable. 

C a p t i v i t é . — D'après Schomburgk, on voit 
souvent chez les Indiens des c ryp tu r idés captifs. 
On en a vu quelquefois aussi en Europe. Tout ce 
que l 'on peut en dire, c'est que ce sont des ani
maux for t ennuyeux à tenir en volière. 

LES TINAMOUS — CRYPTURUS. 

Der Injambus, the Tinamous. 

Caractères. — Les tinamous, que l'on nomme 
aussi injambus, sont ca rac t é r i s é s par un corps 
épa i s ; un cou court comme celui du pigeon; une 
tê te assez grande, un bec plus long que la tê te , 
mince, aplati en avant, l é g è r e m e n t r e c o u r b é , à 
a rê te fortement aplatie en a r r i è r e ; des ailes 
courtes, obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e é t an t la 
plus longue; une queue nu l l e ; des pattes de lon
gueur moyenne; un doigt pos t é r i eu r r édu i t à sa 
portion u n g u é a l e ; un plumage abondant, de 
couleur foncée 

LE TINAMOU TATAUP.V — CRYPTURUS TATAUPA* 

Die Tataupa, the élégant Tinamou. 

Caractères.— Le tataupa, l'un des plus beaux 
d'entre les c ryp tu r idés , a la tê te , le cou et la 
poitrine gr is ; le dos, les ailes et les couvertures 
de la queue d'un brun rouge; les plumes du 
croupion noires ou d'un brun foncé , bordées de 
blanc et de j aune , l 'œil d'un jaune rougeâtre; 
le bec rouge de corail , les pattes couleur de 
chair. Cet oiseau a 26 cent, de long, et 41 cent. 
d'envergure ; la longueur de l 'aile est de 13 cent. 

La femelle ne diffère pas du m â l e . Les jeunes 
ont la t ê te , le cou et la face in fé r ieure du corps 
d'un gris b r u n â t r e sale ; le ventre d'un jaunâtre 
foncé , nettement s emé de taches transversales 
obscures. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tataupa 
est propre à l'est du Brési l . I l est surtout com
mun dans le serlong de Bahia. 

]$E:ïîurs, hab i tudes et r é g i m e . — On le trouve 
dans tous les buissons, et si on ne parvient pas 
toujours à le voir , on l'entend du moins fré
quemment. D 'après le prince de Wied, i l est 
moins commun dans les grandes forêts que dans 
les l ieux découver t s , où poussent de hautes her
bes. I l court t r è s - r ap idemen t sur le sol. Vers le 
soir principalement, i l fai t entendre son cri 
qui est fo r t singulier. D'après Burmeister, i l 
commencerait par deux notes traînantes, que 
suivent six ou hu i t notes semblables, mais brèves 
et se suivant p r é c i p i t a m m e n t . Par ses habitudes, 
i l ne diffère pas des autres crypturidés. II niche 
sur le sol, et pond plusieurs œuf s , couleur chocolat 
au lait , de la grosseur d'un bon œuf de pigeon. 

Sa peau est mince et transparente; sa chair 
est t r è s -bonne , presque incolore, translucide, 
comme g é l a t i n e u s e ; cuite, elle ressemble à de 
la fibrine c o a g u l é e ; elle ne renferme presque 
pas de graisse. Quand on a assez de patience, 
di t le prince de Wied , i l n'est pas difficile de 
tirer cet oiseau ; mais, au milieu des hautes 
herbes, i l faut l 'approcher de très-près pour pou
voir le t i re r . 

C a p t i v i t é . — J'ai observé en captivité, non 
le t inamou tataupa, mais une espèce voisine. 
Cet oiseau ressemble à certains pigeons hunn-
coles, autant qu'aux râles ; i l court presque con
tinuellement à terre, l 'articulation tibio-tar-
sienne f léchie , la queue relevée. U ramasse sa 
nourr i ture à terre comme le font les pigeons. » 
ne gratle pas le sol, et jamais je ne l'ai vu mon
ter â son perchoir. 
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L E S R H Y N C H O T E S — RHYNCHOTUS. 

Die Grossteisshùhner. 

Caractères. — Les rhynchotes sont caractéri
sés par leur for te ta i l le ; l eur corps v igoureux ; 
leur cou assez long ; leur petite t ê te ; leur bec 
aussi long que la t è t e , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , ar
rondi à son e x t r é m i t é ; leurs ailes courtes et 
b o m b é e s ; leurs r é m i g e s p r imai res pointues, dont 
la p r e m i è r e est t r è s - c o u r t e et la q u a t r i è m e la 
plus longue ; leurs tarses assez é l e v é s et f o r t s ; 
leurs doigts a n t é r i e u r s longs, leur doigt p o s t é 
r ieur bien d é v e l o p p é ; les joues et les lignes naso-
oculaires couvertes de petites p lumes. 

LE RHYNCHOTE ROUSSATRE — RHYNCHOTUS 
RUFESCENS 

Der Inambu. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 132) a la gorge 
b l a n c h â t r e ; le sommet de la t ê t e r a y é de n o i r ; 
le dos, les ailes et les couvertures s u p é r i e u r e s de 
la queue r a y é s de no i r , chaque p lume ayant à 
son e x t r é m i t é un l i s é r é é t r o i t , j aune , p r é c é d é 
de deux larges bandes noires, dont la s u p é 
rieure est l i m i t é e de chaque cô t é par une raie 
latérale jaune-roux c l a i r ; les r é m i g e s pr imaires 
d'un roux m a r r o n , les secondaires gr is-de-plomb, 
moi rées de noir et de gr i s ; l 'œil b r u n - r o u s s â t r e , 
le bec b r u n , la base de la mandibule i n f é r i e u r e 
d'un jaune-brun p â l e ; les pattes couleur de chair. 
Cet oiseau a 44 cent, de l o n g ; la longueur de 
l'aile est de 22 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rhynchote 
roussâ t re est c o m m u n dans les campos du cen
tre du Brés i l , sur tout dans le San-Paulo, le Mo-
nas du sud et le Goyaz. On le rencontre f r é q u e m 
ment aussi sur le t e r r i t o i r e de la r é p u b l i q u e 

Argent ine . 
Moeurs, hab i t udes et r é g i m e . — I l ne v i t paf 

en bandes, mais t ou jou r s sol i ta i re , bien qu 'on 
rencontre parfois beaucoup de ces oiseaux dans 
certaines loca l i t é s . I l est b ien connu par tout , 
sur tout des chasseurs, dont i l est un des gibiers 
de p r é d i l e c t i o n , aussi est-il devenu e x t r ê m e m e n t 
c r a in t i f e t d é f i a n t . Lo r squ 'unhommes ' app roche , 
i l se sauve en courant dans les hautes herbes, 
et ce n'est q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é q u ' i l se 
sert de ses ailes. D a r w i n raconte que dans la 
plaine du V a l Donado, i l a r e n c o n t r é des cen
taines de ces oiseaux, q u i , e f f r a y é s par l ' a r r i 
vée d'une caravane, s ' é l a n t , contre leur ha
bi tude, r é u n i s en bandes, perd i ren t c o m p l è t e 

ment toute p r é s e n c e d'esprit , lorsque les cava
liers les eurent e n f e r m é s dans u n cercle de plus 
en plus é t ro i t . L o r s q u ' i l est v ivement p o u r s u i v i , 
le rhynchote s ' a r r ê t e et se tap i t à terre. Les i n d i 
g è n e s connaissent par fa i tement cette pa r t i cu l a 
r i t é . Les jeunes g a r ç o n s chassent cet oiseau et 
en prennent beaucoup au lasso. C'est un des 
mei l leurs plats que le voyageur puisse manger 
au Brés i l ou dans la r é p u b l i q u e Argen t ine . 

D ' a p r è s Burmeis ter , ce n'est que la n u i t que 
le rhynchote r o u s s â t r e cherche sa n o u r r i t u r e . I l 
niche à terre , dans quelque buisson t o u f f u . Ses 
œ u f s , au nombre de sept à neuf par c o u v é e , 
sont d 'un gris f o n c é , n u a n c é s de v io l e t ; leur 
surface est br i l lante et comme pol ie . 

LES NOTHURES — NOTHURA. 

Die Zvjergsteisshùhner -

Caractères. — Les nothures sont de char
mants oiseaux, assez semblables aux cailles, et 
v ivant dans l 'herbe et dans les l ieux d é c o u v e r t s . 
Leur p lumage, c o m p o s é de plumes longues et 
é t r o i t e s , est m o u et s e r r é ; leur bec est relative
men t cour t , fo r tement r e c o u r b é à la p o i n t e ; 
sous l 'ai le , la p r e m i è r e r é m i g e est a t r o p h i é e , la 
seconde est t r è s - l o n g u e , la q u a t r i è m e est la 
plus longue ; les couvertures de la queue sont 
t r è s mol l e s ; chez quelques e s p è c e s , elles sont, 
en ou t re , t r è s - l o n g u e s . Les pattes sont moyen
nement fo r tes ; le do ig t p o s t é r i e u r est assez dé
ve loppé . 

LE NOTHURE PAVONIN — NOTHURA NANA. 

Das Pfauenhuhnchen, ihe Peacock-Fowls. 

Caractères. — Chez le mâle du nolhure pa 
vonin ou nothure na in , les sus-caudales, t r ès -
nombreuses, s e r r é e s , duveteuses, s'allongent 
c o n s i d é r a b l e m e n t , de m a n i è r e à t r a î n e r comme 
la queue d u paon . Cet oiseau a le dos j a u n e - g r i 
s â t r e , la po i t r ine j a u n e - b l a n c h â t r e , la gorge et 
le m i l i e u d u ventre d 'un blanc p u r ; les plumes 
du dos r a y é e s transversalement de n o i r , et bor 
dées l a t é r a l e m e n t de gris blanc; le haut de la t ê t e 
et la nuque t a c h e t é s ; le bas de la po i t r ine , le 
ventre et les flancs r ayés en travers. Cet oiseau 
a 17 cent, de long , et 26 cent, d 'envergure. La 
femelle est d 'environ 3 cent , plus peti te. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'Azara 
nous a fa i t c o n n a î t r e le genre de vie du no lhu re 
pavonin, q u ' i l nomme ynambu campé. Cet o i 
seau habite les l ieux herbeux du Paraguay, où 
i l est moins rare qu 'on ne l 'admet g é n é r a l e m e n t : 
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mais i l v i t toujours caché . 11 ne s'envole que j 
quand le chasseur est sur l u i , et encore ne va- t - i l , 
jamais lo in , et se cache-t-il avec une adresse re
marquable. Le retrouve-t-on, i l s'envole une se
conde fois ; mais alors, i l se laissera marcher 
dessus p lu tô t que de par t i r . D'Azara affirme 
qu'on peut, dans ce cas, le prendre avec la main. 
C'est un oiseau solitaire, silencieux, qui ne se 
montre et ne se fai t entendre qu'au temps des 
amours. Dans cette saison, i l pousse un cri 
assez p e r ç a n t , que Ton peut exprimer par pi. 

C a p t i v i t é . — Un ami de d'Azara pr i t un no
lhure pavonin vivant, et lu i donna du maïs 
broyé . L'oiseau, quoique tenu dans la main , se 
mit à manger, comme s'il avait é té tout à fait 
pr ivé. D'Azara fut moins heureux : les nothures 
pavonins qu ' i l se procura chassaient bien les ; 
a ra ignées qui é ta ient dans la maison, mais ils 
ne voulurent toucher n i au pain, n i au maïs , et 
p é r i r e n t au bout de quelques jours. 

i 
L E S T K A C H Y P E L M E S — 

TRA CHYPELMUS. 

Caractères. — Les trachypelmes sont des 
c ryp tu r idés pourvus de vér i tab les rectrices. Us j 
ont le corps épa i s ; le cou court et mince ; la tê te j 
oe t i te ; le bec for t , presque de la longueur de la | 
tè te , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , p r o f o n d é m e n t fendu, j 
\ a rê te aplat ie; les ailes fortes, courtes, a r ron- [ 
dies, b o m b é e s , obtuses, la c i n q u i è m e r é m i g e 
é tan t la plus longue ; la queue assez courte, un 
peu arrondie, c achée e n t i è r e m e n t p a r les sus-cau
dales; les patles faibles, moyennement hautes, 
à doigts assez courts, le doigl pos té r ieur é t an t 
petit et inséré fort haut. 

LE TRACIIYTELME DU BRESIL — TllACUY l'ELMU S 
BKASILIENSIS. 

Die Macuca. 

Caractères. — Le trachypelme du Brésil, le 
macuca, comme l'appellent les Brési l iens, a le 

dos brun-roux, rayé transversalement de no i r , 
le ventre et la poitrine gris-jaune, à raies plus 
é t ro i tes , plus foncées vers les cuisses; la gorge 
b l a n c h â t r e ; le cou m a r q u é d'une bande jaune-
roux, se dirigeant de chaque côté en arr ière , et 
s e m é , sur les côtés , de points blancs et noirs, 
l 'œil gr is-brun; le bec b r u n - f o n c é en dessous, 
gris-clair sur les côtés , les pattes gris-de-plomb. 
Cet oiseau a 51 cent, de longueur et 8o cent. 
d'envergure ; la longueur de l'aile est de 25 cent., 
celle de la queue de 11 cent. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — «Le macuca, 
dit le prince de Wied , habite toutes les grandes 
forê ts vierges que j ' a i parcourues, et semble 
ê t re r é p a n d u dans toute la partie chaude de l'A
m é r i q u e du Sud. Le jour , i l se tient à terre, où 
i l court t r è s - r a p i d e m e n t ; vers le soir, i l s'élève 
bruyamment et se repose sur quelque basse 
branche pour y passer la nuit . U se nourrit de 
frui ts et d'insectes. Dans l'estomac de ceux que 
j ' a i tués , j ' a i t r ouvé d'ordinaire des baies rouges 
et des f rui ts durs, toujours du sable et du gra
vier, et des restes de coléoptères et d'autres in
sectes. D'ordinaire, le macuca trahit sa pré
sence par son c r i ; on l'entend le plus souvent le 
matin et le soir, quelquefois pendant la jour
née . Ce cr i consiste en un sifflement assez bas, 
sourd, sur une seule note; i l retentit assez au 
lo in , mais l'oiseau ne le répè te pas souvent. 

« Le macuca se creuse dans le sol une légère 
d é p r e s s i o n ; vc;s le mois de septembre, on y 
trouve de neuf a dix œuf s , quelquefois plus, 
grands, beaux, d'un vert bleu; la mère les 
couve avec ardeur. Elle ne les quitte pas, et 
souvent mes chiens ont pu en prendre de vi
vants. » 

Chasse. — D'après Burmeister, le macuca 
serait un des gibiers favoris des Brésiliens. Us 
s'avancent prudemment pour le surprendre, 
comme le font nos chasseurs pour le tétras uro
galle ; ils imi tent le sifflement de l'oiseau, qui 
r é p o n d au cr i et se trahit . Dans les nuits som-
bies, on en prend aussi dans des pièges. 



L E S B R E V I P E N N E S — B R E V I P E N N E S . 

Die Kur 

La faculté de voler nous paraît si bien être le 
c a r a c t è r e essentiel des oiseaux, que ceux aux
quels ce don est r e f u s é , nous semblent des ê t r e s 
extraordinaires . L ' i g n o r a n t voi t en eux des an i 
maux fantastiques, et son imag ina t i on t ravai l le 
à expl iquer ce p h é n o m è n e . Un vieux cheick du 
Kordo fahn m v a r a c o n t é la l é g e n d e d ' a p r è s l a 
quel le l ' au t ruche aura i t perdu la f a c u l t é de v o 
ler, pour avoir , dans un a c c è s d 'orguei l i n s e n s é , 
vou lu at teindre le soleil : ses rayons l u i b r û l è 
ren t les ailes, elle retomba m i s é r a b l e m e n t à 
terre , et, a u j o u r d ' h u i encore, elle est incapa
ble de voler, et elle porte à la po i t r ine les traces 
de sa chu te . Plus ancienne, mais moins p o é 
t ique , est l ' o p i n i o n de ceux q u i voient dans 
l 'autruche un m é t i s de deux an imaux d i f f é r e n t s : 
le chameau et un oiseau fabuleux du dése r t . Cette 

BREHM. 

'zflùyer. 

croyance se manifeste dans des récits datant de 
la plus haute a n t i q u i t é , on en ret rouve la trace 
dans le n o m scient i f ique de cet oiseau. El le s'est 
m ê m e m a n i f e s t é e d'une autre f a ç o n , car on a 
vou lu voir dans les b r é v i p e n n e s les plus parfaits 
de tous les oiseaux, et les placer par c o n s é q u e n t 
à la t ê t e de toute la classe. 

Mais la science moderne en juge au t rement . 
El le ne voi t plus dans les b r é v i p e n n e s qu 'une 
divis ion des coureurs, et ce n'est que sur la var 
leur et les l imi tes à assigner à ce groupe que se 
manifestent encore des divergences. L a p lupa r t 
des auteurs r é u n i s s e n t dans un ordre spéc ia l 
tous les oiseaux incapables de voler ; d'autres, 
i n d é p e n d a m m e n t de quelques e s p è c e s é t e i n t e s , 
y comprennent des oiseaux dont le v o l est si 
pa r fa i t qu 'on ne peut g u è r e admett re le r appro-

I V — 374 
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chement. Pour moi , me rangeant du côté de la 
m a j o r i t é , je r édu i s cet ordre à l 'autruche et aux 
espèces les plus voisines. 

C a r a c t è r e s . — Les brév ipennes sont les plus 
grands de tous les oiseaux. Us ont la tê te de 
grosseur moyenne; le cou toujours t r è s - l o n g ; 
le tronc volumineux ; le bec g é n é r a l e m e n t assez 
court, large et obtus, grêle et a l longé dans une 
petite famil le seulement; les narines s i tuées 5 la 
pointe ou près de la pointe du bec; les ailes 
a t r o p h i é e s ; les jambes,parcontre, e x t r ê m e m e n t 
déve loppées ; les cuisses t r è s - fo r t e s , charnues, 
musculeuses ; les pieds longs, forts, à deux, trois, 
eu quatre doigts; les plumes éba rbées et comme 
pileuses. Ils n'ont n i rectrices ni r é m i g e s . 

Le squelette offre ceci de part iculier , que le 
b r é c h e t et la fourchette manquent c o m p l è t e m e n t . 
Les apophyses costales, les os de l'aile sont exces
sivement courts relativement à la taille de l ' o i 
seau ; le bassin est long , é t ro i t , f e r m é m ê m e 
chez une e s p è c e ; la langue est courte, à bords 
lobés ; l'estomac est grand, l ' intestin long. 11 n'y 
a pas de larynx in fé r ieur , mais quelques espèces 
possèden t à la partie i n f é r i e u r e de la t rachée un 
sac membraneux, que l'oiseau peut à volonté 
rempli r d'air ou vider, et qui sert bien é v i d e m 
ment à la production des sons. 

Parmi les sens, la vue semble surtout ê t re 
parfaitement déve loppée ; l 'ouïe et l 'odorat sont 
m é d i o c r e s ; le toucher est faible, le goût très-
obtus. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les b rév i 
pennes ne se trouvent n i en Europe n i en 
As ie ; l 'Af r ique en possède une espèce , l 'Amé
r ique trois, l 'Océanie neuf. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les uns v i 
vent dans les lieux arides, sablonneux, couverts 
de rares buissons et d'herbes, en un mot dans le 
déser t et dans les steppes; les autres habitent 
les f o r ê t s ; ceux-ci sont solitaires; ceux-là fo r 
ment souvent des bandes nombreuses. 

Les b rév ipennes ne paraissent pas bien doués 
sous le rapport de l ' intelligence. Tous sont t rès-
craintifs et fu ien t le voisinage de l 'homme ; mais 
ils ne savent pas juger du danger. Tous se mon
trent en tê tés , m é c h a n t s , peu ou point susceptibles 
de perfectionnement. Tant que la jalousie n'est 
pas en jeu, ils vivent en bonne harmonie ; ils 
souffrent la soc ié té d'autres animaux, mais ne 
t é m o i g n e n t d'attachement ni à leurs semblables, 

n i à d'autres ê t res . En capt ivi té , ils s'habituent 
j u s q u ' à un certain point à leur gardien; ce
pendant c'est à peine s'ils savent le distinguer 
d'avec d'autres personnes. 

Tous ies b rév ipennes courent à merveille, 
quelques-uns m ê m e nagent t r è s - b i en . Ils se 
nourrissent de substances végétales et de petits 

1 animaux; et ces derniers forment la seule nourri-
J ture des jeunes. On ne peut pas dire qu'ils soient 
' voraces; toutefois, quelques-uns ont un pen

chant i r rés is t ible à avaler tous les objets qui 
peuvent passer dans leur oesophage, à remplir 

j leur estomac de substances complè t emen t indi-
! gestes, h porter ainsi un vér i tab le lest. Us ramas

sent leurs aliments à la surface du sol, ou les dé
terrent. 

Le mode de reproduction des brévipennes est 
t r è s - s ingu l i e r . Quelques espèces semblent vivre 
en monogamie, les autres, au contraire, sont 
polygames. I l est cependant douteux que les trois 
ou cinq femelles qu i suivent un mâle et qui 
pondent en commun dans le m ê m e nid, soient 
aussi fidèles au chef de la petite troupe qu'on 
le di t g é n é r a l e m e n t . Peut-ê t re s'accouplent-
elles avec d'autres m â l e s , et passent-elles de 
l 'un à l 'autre. Mais un fai t reste constant : chez 
toutes les espèces dont on conna î t le mode de re
production, c'est le m â l e qui se charge des de
voirs qui , chez les autres oiseaux, incombent à 
la femelle ; i l couve les œuf s , i l garde, i l guide, 
i l conduit , i l dé f end les jeunes, dont la mère 
s ' inquiè te fort peu. Vis-à-vis d'un rival, i l se 
montre excessivement j a l o u x ; vis-à-vis de ses 
petits, i l est aussi doux, aussi tendre que peut 
l 'ê t re une m è r e . L ' ap té r ix seul semble faire 
exception ; mais son mode de reproduction est 
encore trop peu connu pour que nous puissions 
en parler. 

Chasse. — Tous les brévipennes sont chassés 
par l 'homme qui veut se procurer la chair des 
uns, les plumes des autres. Depuis les temps les 
plus recu lés , on poursuit l 'autruche par tous les 
moyens. Sa taille augmente encore le plaisir de la 
chasse. I l en est de m ê m e des autres brévipennes : 
on les chasse pour les chasser. 

C a p t i v i t é . — Toutes les espèces de brévipen
nes s'apprivoisent facilement; toutes, si elles 
sont bien so ignées , supportent longuement la 
capt iv i té , et toutes se reproduisent, si elles sont 
p lacées dans de bonnes conditions. 
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L E S S T R U T H I O N I D É S — STRUTHIONES. 

Die Strausse, the Ostrichs. 

C a r a c t è r e s . — L a f a m i l l e des s t r u t h i o n i d é s 
a des c a r a c t è r e s assez t r a n c h é s . Tous les oiseaux 
que nous y comprenons ont le bec d ro i t , la t ê t e 
lisse, c ' e s t - à -d i r e d é p o u r v u e d 'ornement , le cou 
g é n é r a l e m e n t l o n g et relat ivement g r ê l e ; leurs 
ailes por tent , au l i e u de r é m i g e s , des plumes 
d é c o m p o s é e s , molles , et l 'ongle du doig t externe, 
lorsque ce doigt ne f a i t pas d é f a u t , est t r è s - c o u r t . 

Le genre suivant peut ê t r e c o n s i d é r é comme 
y p e de la f a m i l l e . 

LES AUTRUCHES — STRUTHIO. 

Die Strausse, the Ostrichs. 

Caractères. — Les autruches proprement di
tes se d is t inguent par u n corps vo lumineux ; u n 
•cou presque e n t i è r e m e n t n u ; un bec de longueur 
moyenne, d r o i t , obtus, a r rondi à la pointe , 
aplat i vers l ' e x t r é m i t é , couvert d'une lame cor
n é e , à mandibules flexibles, et fendu jusqu ' au -
dessous de l ' oe i l ; des narines oblongues, se pro
longeant jusqu 'au m i l i e u d u bec; des yeux 
grands et b r i l l an t s , garnis de cils à la p a u p i è r e 
s u p é r i e u r e ; des oreilles nues, larges; des jambes 
longues, t r è s - r o b u s t e s , d é p o u r v u e s d é p l u m e s ; 
des tarses couverts de grandes éca i l l e s et se ter
minan t par deux doigts , dont l ' un (l 'externe) 
n'a pas d'ongle, dont l 'autre est pourvu d 'un 
ongle long , large et mousse; des ailes a r m é e s 
d 'un double ergot , assez grandes, mais impro
pres au v o l , les" r é m i g e s é t a n t r e m p l a c é e s par 
des plumes longues, molles , pendantes; une 
queue f o r m é e de plumes analogues à celles des 
a i les ; les plumes du corps l â c h e s et c r é p u e s ; 
u n espace cal leux, n u , au m i l i e u de la po i t r ine . 

Ce genre ne repose que sur une e s p è c e . 

L'AUTRUCHE CHAMEAU — STRUTHIO CAMELUS. 

Der Strauss, the Ostrich. 

S'il est permis de comparer deux animaux de 
deux classes d i f f é r e n t e s , on peut dire que l ' au
t ruche est le chameau t r a n s f o r m é en oiseau. 
Ces deux ê t r e s ont en effet tant de c a r a c t è r e s 
communs , que les anciens avaient d é j à fa i t ce 
rapprochement . Tous deux se mon t ren t les vé 
ritables enfants d u d é s e r t : leur s t ructure, leurs 

f a c u l t é s sont admirablement a p p r o p r i é e s aux 
néces s i t é s de leur habi tat . 

C a r a c t è r e s . — Chez l ' aut ruche chameau , 
(fig. 133) la couleur d u plumage varie suivantles 
sexes. Le m â l e a toutes les plumes du t ronc d 'un 
n o i r de charbon, celles des ailes et de la queue 
d 'un blanc é c l a t a n t , le cou rouge, les cuisses c o u 
leur de chair , l 'œil b r u n , le bec jaune de corne. 
La femelle a les plumes du tronc d 'un gris b r u n , 
t i r an t sur le noi r vers la queue et les ailes; les 
ailes et la queue d 'un blanc sale. Le plumage des 
jeunes ressemble à celui de la femelle . L ' a u t r u 
che m â l e a 2 m , 60 de h a u t ; sa longueur , de la 
pointe du bec au bout de la queue, est d'au moins 
2 m è t r e s ; elle pèse environ 75 k i logrammes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'au t ruche 
habite toutes les steppes de l ' A f r i q u e , et les dé 
serts q u i r en fe rmen t au moins quelques oasis. 
Dans les temps anciens, elle é ta i t certainement 
plus commune q u ' a u j o u r d ' h u i ; elle habi ta i t des 
loca l i t é s , des pays d ' o ù elle a actuel lement com
p l è t e m e n t d i sparu ; mais, alors comme au jour 
d ' h u i , elle é t a i t u n oiseau du d é s e r t . On la r en 
contre dans tout le Sahara, depuis le versant 
m é r i d i o n a l de l 'Atlas jusqu 'aux bords d u N i l ; 
dans le d é s e r t de L ibye , dans toutes les steppes 
de l ' A f r i q u e centrale, dans les plaines q u i sont 
dans le sud de cette part ie d u monde . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'autrucb.6 
est u n oiseau sociable et vivant en troupes quel 
quefois c o n s i d é r a b l e s . A u commencement du 
s ièc le , L ich tens te in v i t encore de nombreuses 
bandes dans les environs du Cap, s u r t o u t au n i 
veau du K r o m b e r g , et d'autres voyageurs par
lent de r é u n i o n s de plusieurs centaines d ' i n d i v i 
dus. « La monotonie de notre voyage, d i t 
Lichtens te in , f u t a g r é a b l e m e n t i n t e r r o m p u e par 
l ' a r r ivée d'une troupe nombreuse d'autruches 
que nous d é c o u v r î m e s en avant de nous, à droi te 
et à gauche de la route , et que nous p û m e s ap
procher de t r è s - p r è s sans en ê t r e a p e r ç u s . Le 
nombre de ces oiseaux pouvait b ien ê t r e de trois 
cents. » I l a joute que la s é c h e r e s s e con t ra in t 
souvent les autruches d'abandonner la plaine et 
de se d i r ige r vers les hauteurs. Lorsqu 'el les y 
sont d é j à r é u n i e s en nombre , elles cont inuent 
leur route en c o m m u n , et la bande va s'accrois-
sant par l ' ad jonc t ion de nouvelles arrivantes. 
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Dans le nord de l 'Af r ique , de pareilles agglo
m é r a t i o n s n'ont point l i eu ; du moins aucun 
chasseur d'autruche, ne m'en a pa r lé . Là, comme 
dans le sud, l 'autruche, au moment des amours, 
v i t en petites familles composées d'un mâ le et 
de deux à quatre femelles. Chaque famil le sem
ble avoir un certain domaine dont elle s 'écar te 
peu. La présence de l'eau est la p r e m i è r e condi
t ion que r é c l a m e l 'autruche pour s 'é tabl i r dans 
une local i té . Là où i l y en a en abondance, et où 
l 'homme ne s'est pas établi , on rencontre par
tout , sinon l'oiseau, au moins ses traces. Lichenl-
stein a r e m a r q u é que les autruches se dirigent 
toujours par le m ê m e chemin vers leurs sources 
a c c o u t u m é e s , et forment ainsi de vér i tables sen
tiers, qui souvent font croire au voyageur, dans 
ces con t rées dése r t e s , qu ' i l rencontre des traces 
humaines. Là où les d i f fé rences entre les sai
sons n'exercent pas sur la végétat ion une trop 
grande influence, où l 'autruche n'est pas forcée 
d ' é m i g r e r , elle garde toute l ' année le domaine 
qu'elle a choisi, et en f ranchi t rarement les l i 
mites. 

Avec ses longues et fortes pattes, l 'autruche 
ne dépasse pas en vitesse les oiseaux de haut vol, 
mais la r ap id i t é de sa course est vé r i t ab l emen t 
surprenante. Dans mon voyage à Bahiuda, je 
traversai à cheval une plaine sablonneuse où 
des pistes d'autruches se croisaient dans tous les 
sens. On pouvait facilement y r e c o n n a î t r e l ' a l 
lure de l 'animal dont elles provenaient, le pas 
ou le t ro t . Dans le premier cas, les marques des 
pas é ta ien t distantes de l m , 3 0 à l m , 6 0 , dans le 
second, de 2 m ,30 à 3 m è t r e s . Anderson assure 
qu'une autruche pou rchas sée peut f ranchir un 
mil le anglais en une demi-minute à peu p r è s ; 
ses pieds semblent à peine toucher le sol, et 
chaque pas a souvent de douze à quatorze pieds. 
U y a là de l ' exagéra t ion , mais i l est positif que 
l 'autruche non-seulement rivalise de vitesse avec 
le cheval de course, mais encore le bat, et ces 
paroles de la B i b l e : « Elle se lève et se moque 
de tous deux, du cheval et du cavalier, » sont 
parfaitement vraies. « J'ai c h e r c h é , d i t Gosse, à 
a p p r é c i e r n u m é r i q u e m e n t la vitesse de sa course, 
en la comparant à celle du cheval arabe m o n t é , 
et M . Prisse d'Avennes m'en a fourni les moyens. 
U dit que dans une course qui eut lieu à Alger, 
en 1864, et où fu t a d j u g é un pr ix , un des che
vaux parcourut l'espace de 28 k i lomè t re s en 59 
minutes 16 secondes. Or on peut admettre sans 
exagé ra t ion qu'une autruche n ' e û t pas mis tout 
à fait le m ê m e temps pour arriver au bu t ; nous 
comptons pour elle 59 minutes 10 secondes. 

« Elle aurait donc parcouru, en une heure, 
28 k i lomèt res 394 m è t r e s , et comme suivant cer
tains auteurs, ce n'est qu'au bout de 8 à 10 heu
res d'une course pareille qu'elle succombe par 
la fatigue, elle f ranchira i t dans ce court espace 
de temps, de 227 à 281 k i lomèt re s . » 

« Lorsque l 'autruche est en pleine course, dit 
encore Gosse, son cou est obliquement tendu 
en avant, et ses ailes s'agitent en m ê m e temps 
que les sacs aé r iens se gonflent , de manière 
q u ' é t a n t suspendue pour ainsi dire entre l'air 
et la terre, l ' équ i l ib re est parfaitement mainte
nu, et qu ' i l ne se manifeste point de balance
ment d'un côté à l 'autre, quoique sa marche soit 
une espèce d'amble. L ' impuls ion de l'une ou 
de l'autre des ailes facili te aussi les conversions 
brusques et f r é q u e n t e s q u ' o p è r e l'autruche à 
droite ou à gauche, pour é c h a p p e r à ceux qui la 
poursuivent. » I l est vrai , comme le dit Gosse et 
comme beaucoup d'auteurs l'avaient écrit avant 
l u i , que dans sa course p réc ip i t ée l'autruche 
ouvre ses ailes, mais p e u t - ê t r e n'est-ce pas ab
solument pour se maintenir en équilibre, l'ex
citation dans laquelle elle se trouve alors en est 
sans doute aussi la cause, car nous voyons les 
m ê m e s allures se produire dans d'autres cir
constances où l'oiseau est exci té . 

La vue est, de tous ses sens, le plus parfait. Son 
œil est r é e l l emen t beau ; son pouvoir visuel est 
surprenant. Tous les observateurs s'accordent 
à dire que la vue de l 'autruche s'étend à la dis
tance de p rès de deux lieues, et qu'elle aperçoit 
l 'ennemi longtemps avant que celui-ci puisse se 
douter de sa p r é s e n c e . L ' o u ï e est également très-
fine, et l 'autruche distingue très-facilement les 
appels qu 'on peut l u i faire à distance. L'odorat, 
le toucher et le goû t sont for t obtus, autant du 
moins qu 'on pe ut en juger d 'après leshabitudes 
de l'oiseau. 

Quant à son intelligence, les opinions sont 
t r è s - p a r t a g é e s . Quelques auteurs sont d'accord 
avec la Bible, qui d i t que « Dieu lu i a enlevé la 
sagesse et ne lu i a dépar t i aucune intelligence ; » 
tandis que d'autres vantent sa prudence el sa 
déf iance . Pour m o i , qu i ai vécu plusieurs années 
au mi l i eu des autruches, je donnerai raison à la 
Bible. A mon avis, l 'aulruche est un des oiseaux 
les plus stupides qu i existent. Elle est très-dé
fiante ; ce point ne fai t aucun doute. A chaque 
apparition i n a c c o u t u m é e , elle f u i t à toutes jam
bes, mais elle ne sait pas juger le danger, et 
un animal inoffensif peut la jeter dans le plus 
grand t rouble . Elle vi t au mi l ieu des zèbres, si 
prudents et si r u s é s , et t ire bénéfice de leur 
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prudence ; mais ce n'est pas elle q u i se r é u n i t 
aux z è b r e s , ce sont p l u t ô t les z è b r e s qu i se j o i 
gnent à el le, pour p ro f i t e r d u signal de fu i t e 
que leur donne un oiseau aussi c r a i n t i f et que 
sa haute ta i l le p r é d i s p o s e d é j à au rô l e de senti
nelle. L a condui te des autruches captives i n d i 
que aussi combien peu elles sont in te l l igentes . 
Elles s 'habituent, i l est v r a i , à l eur m a î t r e et 
plus encore à une certaine loca l i t é ; mais elles 
n 'apprennent r i en et suivent a v e u g l é m e n t toutes 
les i dée s q u i ont pu é c l o r e dans leur faible cer
veau. Des correct ions les eff rayent sur le m o 
ment, mais ne servent pas pour l 'avenir ; au 
bout de quelques minu tes , elles recommencent 
ce qu i les a f a i t c h â t i e r ; elles craignent le fouet , 
tant qu'elles le sentent. Les autres an imaux 
leur sont i n d i f f é r e n t s ; mais , pendant la saison 
des amours, ou lorsqu'elles sont e x c i t é e s , elles 
cherchent à apaiser sur eux leur exci ta t ion et 
les mal t ra i tent souvent de la pire f a ç o n . Une 
autruche m â l e , que nous p o s s é d i o n s , blessa u n 
jour t r è s - d a n g e r e u s e m e n t à coups d'ongles une j 
femme, à laquelle elle é t a i t cependant h a b i t u é e . 
Elle f rappai t avec une tel le force , une telle s û - ! 
re té , qu'elle enlevait à chaque coup un l a m - i 
beau de la po i t r ine de la malheureuse. E l l e ne 
nous craignait pas plus qu 'el le ne craignai t les j 
animaux, et, quand elle se t rouva i t e x c i t é e , nous 
ne pouvions nous hasarder dans son enclos sans 
une cravache en h ippopotame dans la m a i n , j 
Jamais nous ne r e m a r q u â m e s qu'el le f î t une d i f - i 
f é r e n c e entre nous et les é t r a n g e r s ; j e ne veux 
pas dire, cependant, q u ' à la longue elle n ' e û t pu 
s'habituer à une personne. ; 

L 'autruche se n o u r r i t p r inc ipa lement de sub- j 
stances v é g é t a l e s , mais non exclusivement. E n 
l ibe r t é , elle f a i t c o m m e le d i n d o n , et mange de j 
p r é f é r e n c e les jeunes herbes, les grains, les 
insectes, les mollusques terrestres, et p e u t - ê t r e 
des serpents, des l é z a r d s , des grenouil les . L i c h 
tenstein d i t qu 'une des raisons qu i at tachent 
l 'autruche aux quagas, c'est qu'el le recueil le 
dans les e x c r é m e n t s de ces derniers de gros 
c o l é o p t è r e s de la f a m i l l e des bousiers. E l le 
prend ses a l iments à la surface d u sol, sans les 
d é t e r r e r jamais . E n c a p t i v i t é , elle avale tou t ce 
qu'elle t rouve . E l le semble p o u s s é e par u n ins
t i n c t i r r é s i s t i b l e à becqueter tout ce qu i n'est 
pas r ivé ou c l o u é , à l 'enlever, et à l 'avaler. U n 
f r agmen t de b r i que , un morceau d ' é to f fe de 
c o u l e u r , ^ u n e pierre q u ' o n l u i je t te , excitent 
a u s s i t ô t son a t t en t i on ; elle les avale, comme 
elle le fera i t d ' un morceau de pain. D ' a p r è s ce 
que j ' a i v u , j ' admets par fa i tement que des au

truches se soient t u é e s en avalant u n morceau 
de chaux vive. Quand, à Char toum, nous avi ' -n-
perdu quelque chose q u i n ' é t a i t pas t rop v o l u 
mineux pour ê t r e d é g l u t i par une aut ruche , et 
assez dur pour r é s i s t e r à son estomac, nous 
all ions le chercher dans les e x c r é m e n t s de l ' o i 
seau, et souvent avec s u c c è s . M o n trousseau de 
clefs, q u i é t a i t assez f o r t , a fa i t p lus d 'une fois 
ce c h e m i n . 

Berchon , en d i s s é q u a n t une au t ruche , a t r o u v é 
dans son estomac divers objets, pesant en 
somme 4,228 grammes : d u sable, de l ' é t o u p e , 
du l inge pesant 3,500 grammes, t ro is morceaux 
de fer , neuf p i è c e s de b i l l o n anglaises, une 
c h a r n i è r e en cuivre , deux clefs de fer , dix-sept 
clous de cuivre , v ing t clous de fer , des balles en 
p l o m b , des boutons, des sonnettes, du gra
vier, etc. 

J . Verreaux a p o s s é d é une au t ruche q u i avala 
en m ê m e temps u n gros morceau de savon et 
u n bougeoir de cu ivre . Le bougeoir f u t r e j e t é 
quelque temps a p r è s ; mais d é j à i l é t a i t c o m 
p l è t e m e n t t o r d u et apla t i . « On se rappelle 
aussi, d i t Gosse, la m é s a v e n t u r e d 'un habi tant 
de Sa in t -Quent in , q u i , dans une exh ib i t i on 
d'autruches, s ' é t a i t a p p r o c h é i m p r u d e m m e n t 
de l 'une d'elles, en é t a l a n t sur sa po i t r ine une 
belle c h a î n e en or . E n u n c l i n d'oeil, i l v i t d i s 
p a r a î t r e et c h a î n e et mon t re dans l ' œ s o p h a g e de 
l ' an ima l g lou ton , » 

A l 'occasion, l ' au t ruche mange aussi de pe
t i ts v e r t é b r é s . Mes captives, à C h a r t o u m , d é v o 
r è r e n t quelques poulets, q u i s'en é t a i e n t appro
c h é s i m p r u d e m m e n t . Melhuen observa le m ê m e 
fa i t : « Une cane é leva i t une bande de jeunes 
canetons de la plus belle venue ; elle les prome
nait dans la basse-cour, se rengorgeant dans son 
o rgue i l materne l . Malheureusement elle y r e n 
contra l ' au t ruche , qu i avala l ' u n a p r è s l 'autre 
tous les canetons, dont elle ne faisait qu 'une 
b o u c h é e . » 

On ne peut cependant pas d i r e que 1 autruche 
soit vorace. La q u a n t i t é d 'al iments qu 'el le i n 
gurgi te n'est pas hors de p ropo r t i on avec sa 
ta i l l e . Sa p r é s e n c e dans des c o n t r é e s te l lement 
pauvres qu 'on a peine à comprendre comment 
elle y t rouve sa n o u r r i t u r e , fe ra i t d é j à p r é j u g e r 
sa s o b r i é t é . El le p a r a î t gloutonne sans l ' ê t r e r é e l 
lement . El le boi t chaque j o u r beaucoup d'eau, et 
i l est probable que, comme le chameau, elle 
peut souf f r i r longtemps de la so i f ; mais g é n é r a 
lement , elle arr ive chaque j o u r à une source, à 
une flaque d'eau, et là, p o u s s é e par la soif, elle 
se d é p a r t de sa prudence i n n é e . « Quand des 
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autruches sont en train de boire à une source, 
d i t Anderson, elles semblent ne r ien voir, ne r ien 
entendre. Nous p û m e s ainsi tuer, en peu de 
temps, hu i t de ces superbes oiseaux; ils a r r i 
vaient à la source vers m i d i ; je ne pouvais les 
approcher sans en ê t re vu , et cependant elles me 
laissaient avancer à por tée de fusil , et s'en a l 
laient à petits pas. » Les Arabes m'ont r acon té 
la m ê m e chose, et les observations que j ' a i 
faites me font croire à la vérac i té de ce fa i t . Je 
ne déc idera i pas la question de savoir si c'est 
parce qu'elle absorbe autant d'eau que l ' au t ru
che urine autrement que les autres oiseaux. 

Le mode de reproduction de l'autruche nous 
est maintenant bien connu, g râce aux obser
vations que l 'on a pu faire sur les individus cap
t i f s . Tous les anciens auteurs, sur ce point, ont 
mê lé la réa l i té à la fable. Sparmann, n é a n m o i n s , 
en a fai t une histoire exacte, mais des rapports 
e r r o n é s des ind igènes s'y trouvent mêlés . 

« Le 22 d é c e m b r e , d i t - i l , nous f îmes partir 
une autruche de son n i d , placé dans le mi l ieu de 
la plaine. Ce n id n ' é ta i t r ien de plus que la sur
face m ê m e de la terre, où elle avait déposé ses 
œufs sans autre app rê t . Ce ne sont donc point 
les rayons du soleil qui font éc lo re ses œuf s , 
mais e l l e - m ê m e qui les couve, du moins dans 
cette partie de l 'Af r ique . On peut aussi en con
clure que le m â l e et la femelle partagent alter
nativement l ' incubation. Les Hottentots m'ont 
aussi assuré ce fa i t , j u s q u ' à p ré sen t incertain 
parmi les naturalistes. 

a Je ne p r é t e n d s pas d é t e r m i n e r avec une 
grande exactitude le nombre des œufs qu'elles 
pondent ordinairement. N o u s n ' e n t r o u v â m e s q u e 
onze sous celle-ci. Ils é ta ien t tout frais, et pro
bablement l 'autruche n'en serait pas res tée là. 
Une autre fois, un de mes Hottentots en fit partir 
une autre de son n i d ; ils y t r ouvè ren t quatorze 
œ u f s qu'ils m ' a p p o r l ô r e n t ; ils en avaient laissé 
encore quelques-uns qui leur avaient paru moins 
frais. Ainsi la plus grande ponte est peu t - ê t r e de 
seize, d ix -hu i t ou vingt œuf s . » 

Lichtenstein est plus explicite. U d i t que, 
dans la saison des amours, on ne trouve jamais 
plus de quatre ou cinq autruches ensemble, un 
m â l e et trois ou quatre femelles. « Toutes les 
femelles, a jou te - t - i l , pondent dans le m ê m e nid ; 
celui-ci n'est qu'une dépress ion circulaire, à peine 
c r eusée dans le sol, et juste assez grande pour 
que l 'autruche puisse la couvrir . Tout autour, 
ces oiseaux forment avec leurs pattes une sorte 
de remblai , contre lequel ils appuient les œ u f s . 
Chaque œuf est posé sur sa pointe. Dès que dix à 

douze œuf s sont pondus, ces oiseaux se mettent à 
couver, en se relayant : les femelles couvent le 
jour , le mâle couve la nuit . Celui-ci défend les 
œ u f s contre les chacals et les chats sauvages. 
Souvent, on trouve près de ces nids des cada
vres de petits carnassiers. C'est une preuve que 
les autruches osent les combattre et sortent vic
torieuses de la lutte. Un coup de leurs pattes suffit 
pour assommer un de ces animaux. 

« Les femelles continuent à pondre, même 
après que le n id est c o m p l è t e m e n t rempli . Ces 
derniers œufs sont placés sans ordre, autour du 
nid ; ils semblent des t inés à ê t re mangés par les 
carnassiers , qu i les p ré fè ren t à des œufs plus 
avancés . De plus, c'est une réserve de nourri
ture pour les jeunes autruches, qu i , lorsqu'elles 
éc losent , ont la taille du coq, et dont l'estomac 
dél ica t ne peut encore supporter la nourriture 
des adultes. Aussi, les parents leur cassent-ils 
les œufs , et les nourrissent-ils de la sorte pen
dant les premiers temps de leur existence. 

« Les autruches cherchent à cacher l'endroit 
où est leur n id . Elles n'y courent jamais directe
ment, mais elles y arrivent en décrivant de longs 
circuits . Les femelles ne se relayent pas immé
diatement; elles s 'é lo ignent du nid, afin qu'on 
ne puisse remarquer où elles le posent. Sou
vent, elles abandonnent le n id pendant le jour, 
et laissent les œufs exposés au soleil. Quand elles 
remarquent que l 'homme ou un carnassier a 
découver t leur n id , elles le détruisent , cassent 
les œ u f s , et vont en construire un autre ailleurs. 
Aussi, lorsque les colons ont découvert un nid 
d'autruche, ils se contentent de prendre un ou 
deux de sœufs s tér i les qui sont à l'entour, effacent 
soigneusement les traces de leurs pas, et arri
vent ainsi, à faire de ce n id , un véritable maga
sin à provision, où ils vont, tous les deux ou 
trois jours , chercher autant d 'œufs qu'ils en ont 
besoin. C'est en hiver, c 'est-à-dire en juillet, 
aoû t , septembre, que l 'on trouve le plus de nids 
d 'autruche; c'est à cette époque que les plu
mes de ces oiseaux sont le moins bonnes, 
elles sont usées contre la terre. Mais, en toute 
saison, j ' a i vu des nids et des œufs féconds. » 
Celte relation, basée sur des observations per
sonnelles et surtout sur des récits des indigènes, 
a été reproduite dans toutes les histoires de 
voyage et m ê m e dans les livres scientifiques: 
or, elle renferme de nombreuses erreurs. 
Cherchons donc à sépa re r l'ivraie du bon grain. 

U est vrai que plusieurs femelles pondent 
dans le m ê m e n i d , mais ce ne sont pas elles, 
c'est le m â l e qu i couve; celles-ci ne le font que 
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t r è s - e x c e p t i o n n e l l e m e n t . La saison des amours 
varie suivant les pays, toutefois elle c o ï n c i d e t o u 
jours avec l ' a r r ivée du p r in temps . Les œ u f s sont 
couvés pendant la n u i t ; le j o u r , i ls sont abandon
nés pendant plusieurs heures, a p r è s avoir é t é re
couverts de sable. Les B é d o u i n s me l 'ont r a 
c o n t é , et T r i s t r a m l 'a o b s e r v é l u i - m ê m e . « Une 
fois, mais une seule fo is , d i t cet excellent obser
vateur, j ' eus le bonheur de t rouver u n n i d d 'au
truche. Avec nos longues-vues, nous v î m e s deux 
autruches demeurer longtemps à la m ê m e place; ! 
nous nous y d i r i g e â m e s , et nous t r o u v â m e s à j 
cet endroi t le sable r e m u é . Deux Arabes se m i 
rent à creuser le sol avec leurs mains, et b i e n t ô t 
ils recuei l l i rent 4 œ u f s tou t nouvel lement en
fouis à environ un pied de p rofondeur . » 

Les œ u f s d 'autruche var ien t beaucoup sous 
le rapport du vo lume , mais n u l oiseau n 'en pond 
d'aussi gros. Us sont ovo ïdes , à peu p r è s é g a l e 
ment arrondis aux deux b o u t s ; leur coqui l le est 
bri l lante, dure et é p a i s s e , et ils sont d 'un blanc 
j a u n â t r e , m a r b r é de j a u n â t r e c la i r . D ' a p r è s 
Hardy, i ls p è s e n t en moyenne ! ,442 grammes, 
ce qui éga le le poids de 24 œ u f s de poule . Le 
jaune en est t r è s - s a v o u r e u x , b ien q u ' i l ne vaille 
pas celui des œ u f s de poule . Les œ u f s q u i sont 
autour du n i d , n 'on t pas la dest inat ion que leur 
attribue L ich tens t e in ; l ' on a c o n s t a t é que ce sont 
ceux que les femelles pondent pendant que le 
mâ le couve. A p r è s une incuba t ion de six à sept 
semaines, les jeunes é c l o s e n t , et a u s s i t ô t qu ' i ls 
sont secs, ils qui t ten t le n i d . J 'ai p o s s é d é à la fois 
dixdeces petites autruches. A u diredeshabitants 
du Soudan qu i me les a p p o r t è r e n t , elles avaient 
un jour au p l u s ; i l serait d 'ai l leurs impossible, 
m'assuraient-ils, d'en prendre de plus â g é e s . Ce 
sont de petites c r é a t u r e s t r è s - i n t é r e s s a n t e s , qu i 
ressemblent plus à un h é r i s s o n q u ' à u n oiseau. 
Elles ont le corps couvert d'appendices c o r n é s , 
comme les piquants des h é r i s s o n s . Leurs allures 
sont celles des poussins ou des jeunes outardes. 
Elles courent avec ag i l i t é et cherchent elles-
m ê m e s leur n o u r r i t u r e . A quinze jours , elles se 
m o n t r è r e n t te l lement i n d é p e n d a n t e s qu'elles 
paraissaient ne plus avoir besoin de leurs pa
rents. Nous savons cependant que ceux-ci, ou du 
moins le p è r e , leur donnent des soins t r è s -ass i 
dus. D é j à , pendant l ' i n c u b a t i o n , l ' au t ruche 
veille sur ses œ u f s avec la plus grande soll ici tude ; 
elle marche ha rd imen t contre de faibles enne
mis, et a recours à m i l l e ruses pour chercher à 
se d é b a r r a s s e r d 'un adversaire t rop f o r t . A n -
derson, en parlant d'une f ami l l e d'autruches 
dont ils f i r en t la rencontre , d i t que « les vieux de 

la t roupe, d è s qu ' i ls les a p e r ç u r e n t , c o m m e n c è 
rent à f u i r , les femelles en t ê t e , puis lesjeunes 
et à q u e l q u e distance en a r r i è r e , le m â l e . U y avait 
quelque chose de touchant dans la sol l ic i tude 
des parents pour leurs petits. Quand ils v i r e n t 
que nous les approchions, le m â l e changea tou t 
à coup de d i r e c t i o n ; nous ne nous l a i s s â m e s pas 
d é t o u r n e r ; i l activa sa course, laissa pendre ses 
ailes qu i touchaient presque le sol , t ou rna au
tour de nous en cercles q u i al laient se r é t r é c i s 
sant t ou jou r s , et f i n i t par ar r iver à p o r t é e de 
pistolet. Alors i l se je ta à terre , i m i t a les allures 
d 'un oiseau g r i è v e m e n t b l e s s é , et fît semblant 
d'avoir besoin de toutes ses forces pour se re le
ver. J'avais t i r é sur l u i ; je le crus b l e s s é , et j e 
m ' a v a n ç a i ; mais sa m a n œ u v r e n ' é t a i t qu'une 
ruse, à mesure que je m'approchais, i l se relevait 
lentement, à la f i n i l p r i t la fu i t e et alla r e j o i n -
d re les femel les ,qu i . avec les jeunes, avaient d é j à 
g a g n é une belle avance. » 

A deux mois , les jeunes autruches perdent 
les piquants q u i , j u s q u e - l à , avaient tenu la place 
des plumes et r e v ê t e n t la l ivrée grise de la fe
melle ; ce p lumage est c o m m u n a u x jeunes d e l ' u n 
et de l ' aut re sexe, j u s q u ' à ce qu ' i ls aient at teint 
l 'âge de deux ans. A t rois ans, le m â l e a enf in les 
plumes noires ; de ce moment , i l est c o m p l è t e 
ment adulte, et apte k:-e r ep rodu i re . 

Chasse. — L 'au t ruche est depuis des s i èc l e s 
l 'ob je t de chasses t r è s - a c t i v e s , ayant pour mo
bile les profi ts que l'oiseau p rocure . 

Nous ignorons comment les Romains s'y pre
naient pour capturer les q u a n t i t é s fabuleuses 
d'autruches qu ' i l s faisaient p a r a î t r e dans les a r è 
nes, et dont le cerveau f i g u r a i t sur la table des 
riches, comme u n des mets les plus exquis. Nous 
savons cependant que les chasseurs d'autruches 
a t t i ra ient par ruse ces oiseaux dans des filets, 
ou qu ' i l s les y poussaient, en les chassant à 
cheval. I l n vest pas douteux que les autruches 
é t a i e n t autrefois bien plus communes qu'au
j o u r d ' h u i au voisinage de la c ô t e d ' A f r i q u e ; 
mais les poursuites continuelles qu'elles ont eu 
à subir en on t peu à peu d i m i n u é le n o m b r e . 
« U est f o r t heureux pour elles, d i t B u r c h e l l , 
qu'elles soient si d i f f i c i l es à approcher , sans cela 
rien ne les p r o t é g e r a i t contre leur ennemi le 
plus t e r r ib le , l ' h o m m e . Jadis, les paysans d u 
Cap é t a i e n t infatigables pour chasser l ' au t ruche ; 

I ils en tuaient toute l ' a n n é e , sans c o n s i d é r a t i o n 
d e l ' é p o q u e de l a r e p r o d u c t i o n , aussi maintenant 
(1822) ne les trouve-t-on plus qu 'en t r è s - p e t i t 
nombre dans les parties h a b i t é e s de la c o l o n i e . » 

11 en est ainsi dans toute l ' A f r i q u e . Pa r tou t , 
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on y chasse l 'autruche sans pitié et selon les 
modes les plus divers. Pour le Bédou in , la chasse 
de l 'autruche est un des plus nobles divertisse
ments; les diff icul tés qu i l'accompagnent sont 
p r é c i s é m e n t ce qui en fait le charme. Les Arabes 
du nord est de l 'Af r ique savent parfaitement 
distinguer les autruches selon leur âge et selon 
le sexe. Ils nomment le mâle adulte, « edlihm », 
c 'est-à-dire le noir f o n c é ; la femelle ou le jeune, 
« ribehda », c 'est-à-dire le gris. Comme le but 
principal de la chasse qu'ils font à l'oiseau est de 
s'emparer de ses plumes, ils ne poursuivent que 
Y edlihm; mais, par cela m ê m e , ils nuisent beau
coup à la reproduction de l ' espèce . D 'après les 
réc i ts de Tris t ram, je vois que, dans le nord 
du Sahara, on chasse l 'autruche tout comme 
dans le Bahiuda ou dans les steppes du Kordo-
fahn. Montés sur des chevaux rapides, les chas
seurs se rendent dans le déser t , cherchant un 
troupeau d'autruches. Quand ils l 'ont découver t , 
ils se dirigent vers l u i , j u squ ' à ce qu 'un edl ihm 
donne le signal de la fui te . Deux ou trois chas
seurs choisissent un m â l e et galopent de r r i è re 
l u i . Pendant que l 'un d'eux s'attache à ses pas et 
le suit dans tous les d é t o u r s q u ' i l fa i t pour se 
d é r o b e r , un autre cherche à lu i couper le che
m i n , puis reprend le rô le du premier, qui , à son 
tour, coupe alors au plus court. Ils se relayent 
ainsi j u s q u ' à ce que l 'autruche soit épu i sée . 
D'ordinaire, au bout d'une heure ils sont bien 
près de l 'atteindre. U n dernier effort qu'i ls font 
faire à leurs coursiers, et ils sont sur e l le ; alors 
ils l u i portent un coup violent sur la tê te ou sur 
le cou, qui la fa i t tomber à terre. Auss i tô t , 
un des chasseurs descend de cheval, et, r épé 
tant la formule : «Au nom de Dieu le Tout-Miséri-
« cordieux, Dieu est grand », i l coupe à l ' au t ru
che les carotides, puis, pour e m p ê c h e r le sang de 
jouil ler les plumes, i l in t rodui t dans la blessure 
l'ongle du gros o r t e i l . L'autruche morte, le 
chasseur la d é p o u i l l e , retourne la peau, et s'en 
sert comme d'un sac, pour conserver les plumes. 
Il enlève ensuite autant de chair qu ' i l l u i en 
faut pour ses besoins, et suspend le reste à un 
arbre, pour le faire sécher : c'est une provision 
qu ' i l laisse pour le premier voyageur qui pas
sera. 

Pendant ce temps, les chameaux d'escorte 
sont a r r i vé s ; chasseurs et chevaux se reposent 
de leurs fatigues, se r a f r a î ch i s sen t , puis retour
nent chez eux cha rgés de leur bu t in . Une fois ar
r ivé, on sépare les plumes selon la qua l i t é . 
Celles qui ont le plus de p r i x , les blanches, dont 
une autruche adulte ne fou rn i t pas plus de qua

torze, sont a t t achées ensemble et ga rdées soi
gneusement dans la tente pour ê t re vendues à 
l'occasion. Le marchand, pour se les procurer, 
doit s'adresser l u i - m ê m e au chasseur, et encore 
ne les ob t i en t - i l q u ' a p r è s des instances vraiment 
ridicules. Mais le soin avec lequel l'Arabe 
cache le produi t de sa chasse para î t bien fondé 
à qui conna î t les m œ u r s du pays; tous les souve
rains, tous les employés du gouvernement en 
Af r ique , au jourd 'hui comme au temps des Égyp
tiens, exigent de leurs sujets ou de leurs admi
nis t rés un i m p ô t r égu l i e r en plumes d'au
truches, et ne se font nu l scrupule de les faire 
enlever de force par leurs subo rdonnés . Dans 
celui qui vient l u i demander des plumes d'au
t ruche, l 'Arabe voit donc tout d'abord un em
ployé du fisc, et i l ne consent à les lu i donner 
que quand i l s'est convaincu, par un interroga
toire approfondi, de sa loyau té et de son honora
bi l i té . 

Anderson rapporte que dans certaines parties 
du sud de l 'A f r ique , on chasse Uautruche à pied. 
U di t avoir assisté à une pareille chasse sur les 
bords du lac Ngami : les Boschismans entourè
rent un troupeau d'autruches, puis, ils les effrayè
rent en faisant un grand bru i t , et les rabattirent 
vers un cours d'eau. Ces m ê m e s Boschismans, 
et d'ailleurs tous les ind igènes , chassent aussi 
1 autruche à l 'af fût , p rès de son nid ou près de 
l 'endroit où elle va s'abreuver. D'après Moffat, 
ils se d é g u i s e r a i e n t en autruches, afin de mieux 
les tromper et de les approcher de plus près. 
Pour cela, ils remplissent de paille une sorte de 
double coussin, qu'i ls f açonnen t en forme de 
selle, et qu'ils r evê ten t de plumes. Sur un bâton, 
e n t o u r é de paille, ils disposent le cou et la tête 
d'une autruche; puis, les jambes peintes en 
blanc, cette espèce de selle sur le dos, le cou 
d'autruche dans la main droite, son arc dans la 
main gauche, le chasseur s'avance vers le trou
peau qu ' i l a d é c o u vert, retourne la tête de tous 
côtés, comme le fa i t l'oiseau, secoue sa selle em-
p l u m é e , et parvient de la sorte à tromperies 
autruches : c'est au point que quelques-unes, 
parfois, arrivent pour l'attaquer, croyant avoir 
affaire à un r iva l . 

C a p t i v i t é et domest icat ion. — Malgré leur 
t imid i t é naturel le , les autruches, prises jeunes, 
s'apprivoisent si c o m p l è t e m e n t qu'elles ne le 
c è d e n t pas, sous ce rappor t , aux races domesti
ques les mieux pr ivées . Dans l ' intérieur de 1A-
fr ique tous les gens riches, les personnages de 
haut rang, et souvent m ê m e les simples habitants 
des villages des steppes, ont chez eux des autru-
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Fig. 133. L'Autruche chameau. 

ches comme animaux d ' a g r é m e n t . Dans le v i l 
lage de Haschaba, dans l e K o r d o f a h n , j ' a i t r o u v é 
deux autruches à demi sauvages, qu 'on laissait 
courir dans le v i l lage et la steppe des alentours : 
nous les a c h e t â m e s , mais, plus t a rd , nous les 
t u â m e s pour leurs d é p o u i l l e s . A Char toum, au-
dessus des m u r s q u i enclosent chaque grande 
maison, se dressaient tou jour s des t ê t e s d ' au t ru 
ches. Dans beaucoup d'autres loca l i t é s nous vî
mes encore beaucoup de ces oiseaux qu i y é t a i e n t 
é g a l e m e n t les favoris de leurs m a î t r e s ; cependant 
i l suffisai t d'en faire l ' é l o g e , d'en vanter la b e a u t é 

BREIIM. 

pour en devenir possesseur. A u reste, les rela
tions des voyageurs sont remplies de faits de ce 
g e n r e . D è s 17.. Claude Jannequin nous apprenai t 
d é j à que « c e non volat i le oiseau, comme i l d é s i 
gne l 'autruche, est e x t r ê m e m e n t domest ique et 
si p r i v é , q u ' é t a n t é levé jeune hors des f o r ê t s el 
n o u r r i p a r m i quelque f a m i l l e , i l sera a u p r è s de 
ceux p a r m i lesquels i l sera é l evé , n i plus n i 
moins qu 'un peti t chien barbet. » Les fe rmiers 
des environs d u Cap en é l è v e n t et les laissent 
p â l u r e r en l i b e r t é dans le voisinage, sans qu'elles 
essayent jamais de f u k dans le d é s e r t . Dans le 

I V — 375 
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Sahara l 'autruche est éga l emen t élevée en l i 
be r t é et sur une assez grande échel le . Ainsi , 
chez les Abiades,on voit des troupeaux de vingt 
à trente autruches qui suivent parfaitement le 
béta i l aux pâ tu r ages , surtout les chevaux, et qu i 
rentrent chaque soir avec eux. Ces autruches sont 
t r è s - l ib re s et vaguent tous les jours avec les 
troupeaux; cependant, ic i encore, i l est rare de 
voir un de ces oiseaux s ' échapper et regagner le 
déser t . 

J u s q u ' à ces derniers temps, on croyait que 
l'autruche élevée par l 'homme étai t impropre à 
se reproduire : dans tous les cas, on ne pouvait 
citer aucun exemple de ce genre. A u j o u r d ' h u i , 
de nombreuses expé r i ences , r épé t ée sen plusieurs 
endroits, ont surabondamment prouvé que l 'au
truche se reproduit m ê m e en capt iv i té . 

Cest à la pép in i è re de Hamma, près d 'Alger, 
qu'a été obtenue la p r e m i è r e reproduction d'au
truches captives. Nous laisserons Hardy rendre 
compte l u i - m ê m e de ses observations à c esujet, 
et du r é su l t a t de ses expé r i ences . 

« Depuis une dizaine d ' années , d i t - i l (1), des 
autruches é ta ient entretenues à la pép in iè re cen
trale, dans un enclos assez é t ro i t . Le troupeau 
s 'était f o r m é des dons de diverses personnes ap
partenant à l ' a rmée et à l 'ordre c iv i l . I l s'y t rou
vait beaucoup plus de mâles que de femelles. 
Les mâles se battaient continuellement, et les 
femelles ne pondaient point , soit qu'elles fussent 
encore trop jeunes, soit que l 'endroit ne leur 
f û t pas favorable. 

« Le troupeau f u t d i m i n u é par des dons faits 
au M u s é u m d'histoire naturelle de Paris, au 
Jardin zoologique de Marseille et à celui d 'An
vers. Deux femelles et deux mâles furent conser
vés 

u Ces deux couples furent e n f e r m é s ensem
ble, en 1852, dans un enclos circulaire, p lacé au 
mil ieu de l 'une des principales allées de l 'é ta
blissement. Cet enclos avait 16 m è t r e s de dia
m è t r e . A sa c i r c o n f é r e n c e , un hangar avait été 
construit , mais les autruches n'y venaient que 
pour prendre leur nourr i ture , et demeuraient 
toujours dehors, quelque mauvais que fût le 
temps. 

« Quoique ce changement eû t a m e n é une 
grande amé l io r a t i on dans l 'ordre de ce m é n a g e 
collectif, la t r anqu i l l i t é n'y étai t pas encore. Les 
couples paraissaient s 'ê tre choisis, mais les deux 
mâles se battaient toujours, et à la longue, i l y 
en eut un qui finit par dominer et imposer sa lo i 

(1) Hardy, Bulletin de la Soc. d'acclimat. Paris, 1858, 
t. V, p. ïdii. 

à l'auLre, ne l u i laissant pas un moment de répit, 
soit qu ' i l p r î t sa nourr i tu re , soit qu ' i l voulût se 
l ivrer à ses amours. Cependant les femelles com
m e n c è r e n t à pondre, et les pontes furent assez 
régul iè res depuis. 

« La ponte a toujours c o m m e n c é vers le mi
lieu de janvier, pour se terminer vers la deuxième 
quinzaine de mars. Quelquefois une deuxième 
ponte s'est produite en septembre et octobre, 
mais ce fai t ne s'est pas p ré sen té constamment. 

« Le moment de la ponte est précédé par le 
ru t du m â l e . Plusieurs carac tè res particuliers à 
cet é ta t se déve loppen t : le peau de son cou et 
de ses cuisses prend une couleur rouge-vif. 11 
chante alors, ou p lu tô t i l fa i t sortir du fond de 
sa poitrine et du gosier des sons rauques, con
cen t r é s , é t r anges . Pour les produire, i l ramasse 
son cou sur l u i - m ê m e , ferme le bec, et, par des 
mouvements spasmodiques qu ' i l produit à vo
lonté par tout son corps, pousse en avant l'air 
contenu dans sa poitrine, donne à son gosier une 
dilatation extraordinaire et fait entendre trois 
sortes de dé tona t ions gutturales, dont la deuxième 
est de quelques tons plus élevée que la première, 
et la t ro i s i ème , d 'un ton beaucoup plus grave, 
se prolonge en s ' é te ignant . I l fait ainsi des sal
ves composées de trois fois trois détonations, et 
qu ' i l r é p è t e à plusieurs reprises. Ce chant sau
vage, qui a de l'analogie avec le rugissement du 
l ion, se fai t entendre le jour et la nuit, mais 
principalement le matin. 

« Le rut se manifeste encore par des gestes 
chez l 'autruche m â l e ; i l exécute une sorte de 
danse. I I s'accroupit devant sa femelle, sur les 
jarrets, puis balance, pendant huit ou dix mi-
nules, d'une m a n i è r e cadencée , l a t ê t e e t l e cou, 
se frappe alternativement avec le derrière de sa 
tête le corps de chaque cô té , en avant des ailes. 
Ses ailes s'agitent en mesure par des mouve
ments fébr i les , tout son corps f rémi t ; i l fait en
tendre une sorte de roucoulement sourd et sac
cadé : tout son ê t re para î t en proie à un délire 
h y s t é r i q u e . Ces symptômes précèdent plutôt 
qu'ils ne suivent l'accouplement. I l coche sa fe
melle plusieurs fois par jour , mais principale
ment le ma l in . Pendant l'acte i l fait entendre 
un grondement sourd et concen t ré qui indique 
la violence de sa passion. 

« A u moment de la ponte, les autruches creu; 
sent un n id en terre. Le mâle et la femelle con
courent à ce t ravai l ; ils prennent des becquetées 
de terre qu'ils rejettent en dehors de l'enceinte 
qu' i ls veulent creuser; pendant cette action, les 
ailes sont pendantes et agi tées d'un léger fre-
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missement. Us r é u s s i s s e n t à attaquer ainsi la 
terre la plus dure . Le sol du parc où ont é t é f a i 
tes ces observations avait é t é r e c h a r g é de pierres, 
de d é c o m b r e s , de gravier : c ' é t a i t une sorte de 
ciment . L 'excavat ion c i rcu la i re n 'en é t a i t pas 
moins c r e u s é e à coups de bec, et des pierres 
d'un vo lume assez c o n s i d é r a b l e en é t a i e n t ex
traites et mises à l ' é c a r t . Ce t r o u pouvait avoir 
l m , 2 0 de d i a m è t r e . U n m ê m e couple creusait 
plusieurs de ces nids dans une m ê m e campa
gne, sans jamais en adopter un seul pour la 
ponte. 

« M a l g r é ces p r é l i m i n a i r e s , les œ u f s n ' é t a i e n t 
jamais d é p o s é s dans les nids ainsi c r e u s é s . La 
femelle les pondait au hasard sur les d i f f é r e n t s 
points du parc. É v i d e m m e n t la s i tua t ion é t a i t 
dé favorab le , q u o i q u ' i l y e û t p r o g r è s sur les r é 
sultats de la p r e m i è r e ins ta l l a t ion , où les f e m e l 
les n'avaient pu m ê m e pondre. Le n i d é t a i t 
presque é t a n c h e et re tenai t l 'eau des p lu ies ; le 
parc é ta i t beaucoup t rop é t r o i t , t rop d é c o u v e r t ; 
i l n'y r é g n a i t pas u n m y s t è r e suffisant; l ' endro i t 
était t rop f r é q u e n t é du publ ic , qu i exci ta i t con
t inuel lement ces animaux ; la guerre continuel le 
entre les deux m â l e s é t a i t é v i d e m m e n t autant 
de causes contraires. Je pris le par t i de leur don
ner une instal lat ion mieux a p p r o p r i é e au r é s u l 
tat que je voulais obtenir . 

« A u mois de d é c e m b r e 1856, je mis un cou
ple dans un parc plus r e t i r é et plus spacieux. Ce 
nouvel enclos a une superficie d 'un demi-hectare 
env i ron ; la m o i t i é est couverte d'arbres et d'ar
bustes e n t r e m ê l é s et d 'un grand d é v e l o p p e m e n t ; 
l'autre m o i t i é est nue et a b r i t é e à l'ouest par u n 
haut b â t i m e n t , le long duque l les an imanx sont 
garantis du vent et de la p luie violente pendant 
l 'hiver. 

« A u mois de janv ie r , les autruches c r e u s è r e n t 
leur n id au m i l i e u du massif b o i s é , et p r é c i s é 
ment à l 'endroi t le plus t o u f f u . La terre , en cet 
endroit, est une argi le ocreuse. Vers le 15, la f e 
melle c o m m e n ç a sa ponte ; deux œ u f s f u r e n t d'a
bord a b a n d o n n é s au hasard dans le parc, puis elle 
les déposa r é g u l i è r e m e n t dans le n i d qu'elles 
avaient c r e u s é : elle en pond i t ainsi douze. 
Dans les premiers j o u r s de mars , elles com
m e n c è r e n t à couver. Une semaine a p r è s , i l v in t 
des pluies t r è s - a b o n d a n t e s q u i se p r o l o n g è r e n t ; 
l'eau p é n é t r a le n i d , les œ u f s se t r o u v è r e n t dans 
une espèce de m o r t i e r , et les pauvres an imaux 
a b a n d o n n è r e n t leur c o u v é e . 

« J'avais d é j à l ' e x p é r i e n c e que les autruches 
faisaient quelquefois deux pontes dans une an
née ; je pensai que celles-ci pour ra ien t bien ne 

pas tarder à en faire une nouvel le . U convenait 
de prendre des p r é c a u t i o n s pour p r é v e n i r le re
tour de l 'accident qu i venait de se p rodui re . Je 
fis apporter une grande q u a n t i t é de sabie, et 
j ' e n fis f o r m e r un large m o n t i c u l e , à l ' endroi t 
o ù le n i d avait é t é c r e u s é ; et comme les regards 
p é n é t r a i e n t de divers points jusqu 'au n i d , j e le 
fis entourer de paillassons à une grande distance, 
de f a ç o n que l 'on ne p û t l 'apercevoir . 

« A ma grande satisfaction, j e vis vers la m i 
m a i , les autruches creuser un nouveau n i d , au 
sommet d u m o n t i c u l e que j e leur avais f a i t p r é 
parer ; puis, peu de temps a p r è s , la seconde 
ponte c o m m e n ç a . Dans les derniers jours de 
j u i n , les autruches c o m m e n c è r e n t à garder le 
n id quelques heures par j o u r , puis , à pa r t i r du 
2 j u i l l e t , elles c o u v è r e n t r é g u l i è r e m e n t . Le 2 
septembre, on a p e r ç u t un pe t i t q u i se promenai t 
au tour de l 'autruche q u i é t a i t sur le n i d . Puis, 
quatre jours a p r è s , elles c e s s è r e n t de couver, 
s 'occupant exclusivement du n o u v e a u - n é . Je 
cassai ensuite les œ u f s , et j e vis que trois f œ t u s 
é t a i e n t mor ts dans un é t a t d ' incuba t ion t r è s -
a v a n c é , que deux œ u f s é t a i e n t clairs , sans p u t r é 
fac t ion , et que deux é t a i e n t pour r i s , et r é p a n 
daient une odeur insupportable . 

« Le pe t i t autruchon s ' é leva par fa i tement , et 
a u j o u r d ' h u i i l est aussi grand que ses parents : 
c'est un m â l e . 

« Le 18 janvie r dernier (1858), la femel le du 
m ê m e couple r e c o m m e n ç a sa ponte. Ses deux 
premiers œ u f s f u r e n t d é p o s é s au hasard dans le 
parc, ensuite elle alla r é g u l i è r e m e n t pondre 
dans le n id q u i avait servi l ' a n n é e p r é c é d e n t e , et 
qu i n 'avait pas é t é d é r a n g é ; elle y d é p o s a douze 
œ u f s . C e t t e ponte f u t de quatorze œ u f s : les deux 
premiers a b a n d o n n é s par la m è r e , et douze mis 
en r é s e r v e dans le n id par elle. Cette ponte se ter
m i n a dans les premiers j ou r s du mois de mars. 
Dès lors la femelle se m i t sur ses œ u f s quelques 
heures au m i l i e u du j o u r ; le soleil donnai t sur le 
n i d presque toute la j o u r n é e ; puis, ses s é a n c e s 
se p r o l o n g è r e n t , et elle demeura sur les œ u f s 
de 9 heures du ma t in à 3 heures du s o i r ; le 
reste du temps et pendant la n u i t les œ u f s res
taient d é c o u v e r t s . E n f i n , le 12 mars, elle garda 

| le n i d t ou t à f a i t ; alors le m â l e partagea avec elle 
le t ravai l de l ' i ncuba t ion , et se m i t sur le n i d , 

: p r inc ipa lement la n u i t . Peu à p e u i lp ro longea ses 
s é a n c e s , et vers la fin de l ' i ncuba t ion i l demeura 
sur les œ u f s beaucoup plus longtemps que la 
femel le . 

« Dès les premiers jours de la couvaison, u n 
œ u f lu t sort i du n id et ne f u t pas c o u v é . Cet œ u f 
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demeura intact j u s q u ' à la fin et ne f u t pas cassé 
par les autruches. 

« Chaque fois que le mâle et la femelle se 
substituent sur le nid , celui qui reprend la 
séance examine les œuf s les uns après les autres 
avant de se remettre dessus ; i l les retourne et en 
change toujours quelques-uns de place. 

« En temps de pluie , l 'autruche d e m e u r é e l i 
bre vient se ranger à côté de celle qu i couve, 
pour lu i aider à abriter le n i d . 

« Enf in , le J1 mai , on ape rçu t quelques petites 
autruches sortir leur tê te de dessous les ailes du 
couveur, et, le 13 au mat in , on put voir le mâ le 
et la femelle quitter le n id , en conduisant une 
bande de neuf petits autruchons. 

« Les plus jeunes s 'avançaient avec des pas 
incertains ; les plus âgés couraient et becque
taient les herbes les plus tendres. Le p è r e et la 
m è r e veillaient sur eux avec une vigilante solli
citude ; le pè re surtout paraissait leur accorder 
le plus de tendresse ; c'est l u i qui les abritait de 
ses ailes pendant la nu i t . 

« De toutes les sortes de nourr i ture qui furent 
appor t ée s à ces autruchons, les salades furent 
celle qu'ils p r é f é r è r e n t . Ils prenaient du pain, 
mais en très-pet i te q u a n t i t é . 

« Ains i , cette fois, sur douze œ u f s , neuf petits 
sont éc lo s ; sur les trois restants un avait été 
sorti du n id à dessein par les autruches, i l é ta i t 
clair et n'a pas été c o u v é ; un autre é ta i t gâ t é , 
et dans le t ro i s i ème i l y avait un petit mort . 

« L'autre couple, d e m e u r é dans l'ancien en 
clos, a é té t r ans fé ré le 5 avri l dernier dans un 
parc plus spacieux, établi au mi l ieu d'un massif 
de jeunes caroubiers; des arbres ont é té m é n a 
gés au mil ieu pour l 'ombrager. Dans le n id 
ainsi p r é p a r é , je déposai douze œufs de la fe
melle de ce couple, choisis parmi les plus nou
veaux de ceux qui avaient é té recueillis au f u r 
et à mesure de sa ponte et que j'avais conservés 
avec soin. Tout étai t d isposé de la sorte, lorsque 
ces deux grands oiseaux furent introduits dans 
leur nouvelle demeure. Ils furent plusieurs jours 
à s'habituer. Us ne s'approchaient pas du n i d , 
et le regardaient avec une sorte de m é f i a n c e . Je 
les y habituai, en faisant déposer leur nour r i 
ture tout aup rè s . Pendant ce temps, la femelle 
pondit deux œuf s à travers le parc, je les fis 
ajouter aux douze du n id . Peu à peu elles se 
mirent à contempler les œuf s et à s'en appro
cher. Elles les examinaient avec la plus grande 
attention, elles les touchaient alternativement 
du bec, comme si elles eussent voulu les comp
ter. Enf in , au bout de trois jours de la m é d i t a 

t ion où elles paraissaient p longées , le mâle se 
m i t sur les œufs et c o m m e n ç a à les couver. De
puis, ce travail s'est c o n t i n u é avec la plus grande 
ass idu i t é ; le mâ le et la femelle se succèdent alter
nativement. 

« Elles ont tr ié trois œufs qu i ont été rejetés en 
dehors du nid. Le 10 j u i n , avant-veille de mon 
dépa r t pour Marseille, trois petits étaient éclos 
de cette couvée ; les parents ne se tenaient déjà 
plus sur les œ u f s avec la m ê m e assiduité. 

« J'ai eu occasion de remarquer que, lorsque 
l'on enlève les œufs au f u r et à mesure de la 
ponte, la femelle en produit un plus grand nom
bre que quand ils sont laissés au n id . 

« Ains i , la femelle du couple qui vient d'a
mener à bien une si belle couvée, a pondu dans 
un n id , l ' année de r n i è r e , à la p remiè re ponte, 
12 œ u f s ; à la seconde, 9 autres. Cette année, la 
ponte a é té de 14 œ u f s , dont deux abandonnés. 

« Dans l'ancien enclos, cette m ê m e femelle, 
dont les œufs é ta ient enlevés chaque fois, don
nait une ponte continue de 25 à 28, et quelque
fois 30 œ u f s . Une a n n é e elle fit deux pontes ; la 
p r e m i è r e donna 29 œ u f s ; la seconde, à l'automne, 
21 œuf s ; en tout, 50 œuf s . » 

En 1860, Hardy obtenait d'autres pontes et 
neuf éclosions nouvelles. 

Après des résul ta t s aussi satisfaisants, on a 
essayé dans les jardins zoologiques du midi de 
l 'Europe de faire reproduire les autruches, et on 
y a parfaitement réuss i . M . Desmeure, directeur 
du j a rd in zoologiqug du prince Demidoff à San-
Donato, près de Florence, m i t en janvier 1855, 
une autruche femelle avec un mâle. A la fin de 
mars, i l remarqua qu'elles s'étaient accouplées, 
et quelques jours ap rè s , le mâle commença à 
construire le nid. Le mois d'avril se passa sans 
rien amener. Mais le 6 mai, on trouva un œuf 
d é p o u r v u de coquil le , et, à partir du 12, la fe
melle se m i t à pondre régu l i è rement . Le 18 juin, 
le nid renfermait treize œ u f s . Le mâle allait les 
visiter chaque jour , les retournait, les balayait 
avec ses ailes, mais sans les couver. Ce ne fut 
que le 21 j u i n , q u ' i l c o m m e n ç a à couver deux 
heures par jour , et cela pendant trois jours. 
Comme on avait r e m a r q u é qu ' i l ne se levait de 
dessus son n id que pour aller dormir dans sa 
baraque, on en ferma la porte, et, à partir de 
ce moment, i l couva pendant toute la nuit. Le 
ma l in , vers 8 heures, i l abandonnait un ins
tant ses œ u f s pour aller manger; vers midi, i l 
faisait un second repas. L'incubation dura ainsi 
cinquante et un jours , sans interruption, et avec 
une telle r égu la r i t é que si on apportait son raan-
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ger à l ' au t ruche , d ix minutes avant l 'heure ha
bi tuel le , on la t r ouva i t encore sur ses œ u f s . 

Le 16 a o û t , l ' au t ruche qu i t t a son n i d pendant 
une heure, et le lendemain m a t i n , on v i t deux jeu
nes, q u i couraient dans le parc et avalaient du 
sable. On s'empressa de l eu r p r é p a r e r u n m é l a n g e 
d ' œ u f s durs h a c h é s , de pain et de salade, en 
un m o t de la p â t é e à faisans. El les s'en m o n t r è 
rent t r è s - f r i a n d e s , se r a s s a s i è r e n t , puis rev in ren t 
vers leur p è r e , q u i n 'avait pas a b a n d o n n é son 
poste et q u i releva ses ailes pour les cacher. 
Elles r e s t è r e n t sous cet a b r i , j u s q u ' à 3 heures 
a p r è s - m i d i . A ce moment , le p è r e se leva, su i 
vant son hab i tude , et al la chercher sa n o u r r i 
ture, en compagnie de ses petits. On le v i t 
prendre ses al iments avec son bec, les diviser et 
les met t re ainsi devant les aut ruchons . Ceux-ci , 
a p r è s s ' ê t r e r a s s a s i é s , a l l è r e n t de nouveau se 
r é f u g i e r sous les ailes paternelles. I l en f u t ainsi 
pendant les premiers j ou r s . La femelle ne s ' in
qu ié t a nu l l emen t de sa p r o g é n i t u r e . C'est tout 
au plus s i , pendant que le m â l e prenai t ses re
pas, elle venait faire le tour des œ u f s et les re 
tourner p r u d e m m e n t , a p r è s q u o i , elle s ' é lo i 
gnait . Plus t a rd , elle f i t quelques caresses à ses 
petits; mais, d 'un autre c ô t é , elle ne se faisait 
aucun scrupule de leur enlever l eur n o u r r i t u r e , 
ce que ne f i t jamais le m â l e . A la f i n , on l ' en
f e rma dans u n autre enclos. 

Suquet , d i rec teur g é r a n t de la S o c i é t é zoo
logique de Marseil le, a p r è s quatre a n n é e s d'es
sais divers, a r é u s s i de son c ô t é à faire se re
produi re des au t ruches . Ses e x p é r i e n c e s ont é t é 
faites dans u n espace de 5 0 0 à 600 m è t r e s car
ré s , clos par une palissade g r o s s i è r e m e n t é t a b l i e 
et sur un te r ra in sablonneux de M o n t r é d o n , où 
se rencontrent des é c h a n t i l l o n s de la f lore 
afr icaine. Les autruches y f u r e n t a m e n é e s le 
2 mars 1861. 

« Pendant que j e faisais mes recherches et 
prenais mes disposit ions, d i t Suquet (1), la ponte, 
d e v a n ç a n t l ' é p o q u e ord ina i re , c o m m e n ç a i t au 
j a r d i n , et j 'ob tenais h u i t œ u f s . 

« J'avais à cra indre que le t roub le d 'un trans
port tou jours d i f f i c i l e , que le changement de 
l ieu et d 'habi tudes, n'apportassent un temps 
d ' a r r ê t et m ê m e la suppression de la ponte . 
Quelques heures a p r è s leur insta l la t ion, j ' ob t e 
nais u n œ u f d é p o s é au hasard sur le bord du 
parc. Je ne fus pas r a s s u r é par ce r é s u l t a t 
p r é v u , puisque c ' é t a i t j o u r de ponte ; en effet, 
elle f u t a r r ê t é e . 

(1) Suquet, Bulletin de la Soc. d'acclimat. Paris, 1861, 
t. VIII, p. 384. 

« Pendant les premiers j o u r s , j 'observai de 
l ' i n q u i é t u d e chez nos autruches ; elles parcou
raient à grands pas leur enclos, en faisant pour 
ainsi d i re la reconnaissance. E n f i n , le d i x i è m e 
j o u r , a p r è s plusieurs essais, j e les vis avec plais ir 
creuser tou jours sur le m ê m e p o i n t pour p r é p a 
rer le n i d . Ce f u t d 'abord une s imple excavation 
dans le sable de l m , 5 0 envi ron de d i a m è t r e , de 
30 cent, de p ro fondeur , en f o r m e de c ô n e t r o n 
q u é , et dont les bords f u r e n t r e l evés par l ' appor t 
du sable que les autruches amoncelaient par u n 
mouvement de ro ta t ion d u cou , en f o r m a n t 
ainsi u n fossé c i rcu la i re qu i donna b i e n t ô t au 
n id la f o r m e d 'un mon t i cu le : le m â l e et la f e 
melle t ravai l la ient a l ternat ivement . 

« Quelques heures a p r è s , un œ u f é ta i t pondu ; 
à pa r t i r de ce j o u r , r é g u l i è r e m e n t à interval les 
é g a u x de deux jou r s , sauf un repos, la ponte 
s'effectuait dans les condi t ions normales , et le 
20 av r i l nous compt ions quinze œ u f s dans le n i d . 

« Quelques heures avant la ponte, la femel le 
venait s 'accroupir sur le n i d , donnai t quelque 
nouvelle f a ç o n à l ' é t a b l i s s e m e n t , et quelques 
minutes avant la ponte faisait entendre un r o u 
coulement p la in t i t que j e n'avais jamais o b s e r v é 
au j a r d i n , dans les m ê m e s condi t ions ; tandis 
que le m â l e , p l a c é a u p r è s d 'elle, t a n t ô t c o u c h é , 
t a n t ô t courant , e x é c u t a i t ces mouvements d'ailes 
et de corps q u i p r é c è d e n t et suivent l 'accouple
ment . Dès que le n i d c o n t i n t quelques œ u f s , la 
femelle v in t tou jours s'y accroupir pour pondre , 
mais la ponte s 'effectuait sur le bord e x t é r i e u r ; 
en effet , au dernier m o m e n t , par un mouvement 
de conversion, elle re je ta i t l 'œu f au dehors, et 
a p r è s u n m o m e n t de repos, au moyen du bec et 
du cou p l o y é en croissant, elle ramenai t l 'œuf 
dans le n i d et le p l a ç a i t au centre . 

« D ' a p r è s les habitudes que nos autruche^ 
avaient prises au j a r d i n , où jamais elles n 'en
t rent dans leur cabane, m ê m e en temps de 
p lu ie , de f r o i d et de neige, j e n'avais pas c r u 
devoir é t a b l i r u n a b r i . L a part ie b o i s é e de l eu r 
parc, quelques touffes d'arbres verts dans la 
part ie d é c o u v e r t e , me semblaient un abr i suf
fisant. La mangeoire et l ' abreuvoi r avaient é t é 
p l a c é s à une e x t r é m i t é d u parc, de m a n i è r e que 
le service p û t se faire presque à l ' insu des a n i 
m a u x ; pour plus de p r é c a u t i o n , et quoique j e 
n'eusse pas à craindre de visites i n d i s c r è t e s , j ' a 
vais c r u devoir entourer les palissades d 'un 
clayonnage de jeunes branches d'arbres verts. 
Connaissant le na tu re l d é f i a n t de mes é l èves , 
l ' é t a b l i s s e m e n t du parc avait é t é c a l c u l é de m a 
n i è r e que le centre é t a i t c o m p l è t e m e n t m a s q u é 
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du dehors par l ' interposit ion de d i f férents g rou
pes d'arbustes, pensant qu'elles choisiraient le 
point le plus isolé et le moins en vue pour é ta 
bl i r le n id . Mais je fus surpris de voir que, dédai 
gnant mes p r é c a u t i o n s , elles fussent venues s 'é 
tablir sur un point t rès -découver t , et à p rox imi té 
de la c lô tu re : j 'eus b ien tô t l 'explication de leur 
choix, car, dans mes visites j ou rna l i è r e s , je re
marquai que ce point étai t celui qui , par son 
orientat ion, recevait le plus directement et le 
plus longtemps les rayons solaires. 

« Dans les derniers jours de la ponte, la fe
melle gardait le nid plusieurs heures avant et 
ap rès cette opéra t ion , et m ê m e quelquefois la 
j o u r n é e en t i è re ; tandis que le m â l e , inquiet et 
sans cesse en mouvement, parcourait le parc à 
grands pas, surtout quand un visiteur appro
chait, suivant tous ses mouvements ; pendant la 
nui t , le mâ le et la femelle couchaient près 
du n id . 

« A part ir du 20 avr i l , j ou r où la ponte a 
cessé, les rôles furent intervertis ; le mâle vint 
prendre sur les œ u f s la place de la femelle, qui 
ne gardait plus le n id que pendant les rares ab
sences du m â l e ; durant tout le temps de l ' incu
bation, les m ê m e s habitudes se sont conservées . 
Pendant cette pé r iode , r ien à observer que le 
soin pris par les autruches de tourner et re
tourner journel lement les œ u f s , de les changer 
de place, faisant passer ceux du centre à la cir
c o n f é r e n c e , et r é c i p r o q u e m e n t , avant de se po
ser sur le n id ; unefois accroupies, lesoin qu'elles 
prenaient de ramener autour d'elles le sable, en 
creusant de plus en plus le fossé circulaire. Dans 
cette position, on ne voyait plus que la partie 
s u p é r i e u r e du corps de l'oiseau, tandis que le cou 
tendu et a l longé sur le sable prenait l'aspect 
d'un serpent q u i suivait tous les mouvements de 
l'observateur ; sur un point t r è s - r app roché du 
n id , la femelle prenait les m ê m e s positions. 
J'avais eu un moment le dés i r de profiter de l'ab
sence du mâ le pour ajouter au n id les hu i t œ u f s 
obtenus au ja rd in ; mais craignant de compro
mettre la réuss i t e d 'un essai dont je voyais la 
marche si favorablement c o m m e n c é e , j ' y re
nonçai et laissai les choses en l 'é ta t . 

« Pendant toute la du rée de l ' incubat ion, la 
nourr i ture d o n n é e a été la m ê m e : son, orge et 
avoine, et débr i s de l é g u m e s ; seulement la con
sommation j o u r n a l i è r e , qui avait dé jà été r é 
duite de plus de moi t i é par leur mise à de
meure dans ce parc où elles trouvaient des 
graines sauvages et des insectes, s'est t rouvée 
encore d i m i n u é e , et enfin dans les derniers jours 

presque e n t i è r e m e n t annu lée : aussi, dans ce 
moment, les animaux sont d'une grande mai
greur, les plumes sont ternes, mais la physio
nomie est toujours vive et inqu iè te . 

« Dès ce moment tout marchait à souhait, je 
n'avais plus q u ' à attendre le moment de l'éclo
sion. D'après les observations faites à Alger par 
M . Hardy, l ' incubation devait durer de cin
quante-six à soixante jours , suivant les circon
stances a t m o s p h é r i q u e s ; or, comme j'avais été 
favorisé par des chaleurs intenses et par un ciel 
constamment serein, en prenant le 20 avril pour 
date du commencement de l ' incubation, je de
vais attendre l 'éclosion vers le 15 j u i n . 

« Je fus surpris quand, le 3 j u i n , on vint m'an-
noncer au j a rd in que l 'on croyait avoir vu une 
jeune autruche dans le n id . Après avoir long
temps observé , et mettant à profit un moment 
d'absence du mâle , nous p û m e s nous assurer de 
l'existence d'un jeune dans le n id , les autres œufs 
é ta ient encore intacts. La nuit mi t fin à nos 
observations, et je retournai le lendemain, très-
anxieux du résu l t a t ; car je craignais que dans 
le cas où l 'éclosion serait r e t a rdée , le nid ne fût 
a b a n d o n n é par les parents pour conduire le 
jeune. Mais dans le courant de la journée , nous 
pouvions compter onze éclosions sur treize œufs, 
car la veille deux œufs avaient été retirés du nid 
par les autruches. Nous supposions qu'ils de
vaient servir à la nourr i ture des jeunes pendant 
les premiers jours. Ainsi donc, en calculant du 

[ jour où le mâ le a pris le n i d , l'incubation aurait 
d u r é quarante-cinq jours. Dès le lendemain, 
abandonnant les deux œuf s restés dans le nid, 
la famille en t i è re se met à parcourir le pa x, le 
pè re et la m è r e conduisant alternativement; le 
mâle cependant semblait avoir plus de sollici
tude. Pour donner une idée de la physionomie 
des jeunes, je ne puis mieux les comparer qu'à 
de gros hé r i s sons m o n t é s sur deux grosses pat
tes. Quoique vigoureux et alertes, les culbutes 
sont f r é q u e n t e s sur les monticules de sable; un 
d'eux reste toujours en a r r i è r e , ses chutes sont 
plus nombreuses, et je crains que son état de fai
blesse ne l u i permette pas de vivre dans les con
ditions où i l est p lacé . A plusieurs reprises je 
cherche à le prendre à travers la clôture pour 

; l u i donner des soins part iculiers; mes tentatives 
i r r i t en t le m â l e , qui s 'élance sur la barr ière : je 
renonce à mon projet , craignant que dans ses 
brusques mouvements i l n 'écrase quelques 
petits. Le lendemain ma couvée était réduite à 
dix. 

« Le jour m ê m e de l 'éclosion, quoique sachant 
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qu'une n o u r r i t u r e i m m é d i a t e n ' é t a i t pas n é c e s 
saire, j e m ' é t a i s e m p r e s s é de placer p r è s de la 
c l ô t u r e u n hachis de salades, d ' œ u f s durs et de 
mie de pain : pendant quelques j ou r s cette p â 
t é e , quoique souvent r e n o u v e l é e , f u t c o m p l è 
tement d é d a i g n é e ; les jeunes, à la suite du p è r e , 
picotaient dans le sable, et, à ma grande sur
prise, se je ta ient avec av id i t é sur les c ro t t ins 
frais des parents . E n f i n , dès qu ' i l s eurent pris 
goût à la verdure, i l f a l l u t à plusieurs reprises 
renouveler la d i s t r i bu t ion ; les œ u f s durs cepen
dant n 'ont jamais é t é m a n g é s avec beaucoup 
d ' a v i d i t é . A p r è s quelques j o u r s , leur p r é f é r e n c e 
étai t pour les feuil les e n t i è r e s de salade ; d 'a i l 
leurs, à l 'exemple des parents, ils recherchent 
cont inuel lement dans le sable. Je n 'a i jamais re
m a r q u é que le m â l e ou la femel le a ient pour 
leurs petits les soins et les appels de la poule 
pour d é c o u v r i r et mont re r la n o u r r i t u r e ; au 
contraire, dès qu'el le é t a i t d o n n é e , ils en pre
naient la majeure part ie, sans se soucier de leur 
jeune fami l l e : sauf l ' ab r i des ailes d o n n é la nui t 
et quelquefois dans la j o u r n é e , les soins d u p è r e 
et de la m è r e sont nuls . 

« Pendant quelques jours l ' é d u c a t i o n marche 
bien, la physionomie des jeunes change à vue 
d'œil : le cou s'allonge, le corps s ' é lève , les ailes 
commencent à se d é t a c h e r ; la t ê t e se recouvre 
d 'un l é g e r duvet fauve, tandis que le cou se zèb re 
en long de bandes fauves et claires avec des 
points de m ê m e nuance; le corps est couvert de 
rudiments de plumes ayant l'aspect de crins f r i 
sés . Je n'avais q u ' à laisser agir la nature , à f o u r n i r 
une nou r r i t u r e plus abondante de j o u r en j o u r ; 
j ' é t a i s heureux de voir les jeunes, prenant de la 
force, cour i r de c ô t é et d 'autre, sor t i r m ê m e 
du parc, à la recherche des insectes et des jeunes 
pousses d'herbes. Je comptais les laisser j o u i r 
pendant quelques semaines encore de cette d e m i -
l ibe r té , quand u n accident i m p r é v u changea ma 
d é t e r m i n a t i o n . 

« Pour suivre les petits q u i s ' é l o i g n a i e n t du 
parc de plus en plus, le m â l e f o r ç a un j o u r la 
c l ô t u r e , et au l i e u de ramener la f ami l l e , se per
dit dans les bois. Craignant q u ' i l n ' a t t i r â t à l u i 
les jeunes, j e me d é c i d a i i m m é d i a t e m e n t à ra 
mener au j a r d i n la m è r e et la c o u v é e . 

« Pendant toute la j o u r n é e , t ou t en faisant 
chercher le m â l e , je surveillais le parc, e s p é r a n t 
q u ' i l re tournera i t au n i d où tout é ta i t d i sposé 
pour le r en fe rmer ; i l ne reparut plus, et a p r è s 
de longues recherches nous le t r o u v â m e s m o r t 
au pied d 'un rocher de 50 m è t r e s de haut d ' o ù 
i l s ' é ta i t p r é c i p i t é pendant la n u i t . 

« Nous p û m e s alors entrer sans i n c o n v é n i e n t 
dans le parc et vé r i f i e r les œ u f s a b a n d o n n é s . 
A la p r e m i è r e inspection , j e reconnus que tous 
é t a i e n t f é c o n d é s ; les deux r e s t é s dans le n id 
avaient le germe d é v e l o p p é à m o i t i é , mais à ma 
grande surprise les deux r e j e t é s hors d u n i d l ' a -
vant-veil le de l ' é c l o s i o n , et a b a n d o n n é s pen
dant douze jou r s sur le sable sans avoir é t é cou
verts n i r é c h a u f f é s , contenaient deux jeunes par
fa i tement et e n t i è r e m e n t f o r m é s , donnan t signe 
de vie pendant plusieurs minutes . Je suis f o n d é 
à c ro i re que l ' éc los ion aurai t eu l i eu na ture l le 
ment , si r i en n ' é t a i t venu l 'entraver . Nous au
rions là une preuve à l ' appu i de l ' i n c u b a t i o n 
solaire, tant c o n t r o v e r s é e ; car i l est à r e m a r q u e r 
que pendant les quatorze jou r s o ù les œ u f s on t 
é té a b a n d o n n é s , les chaleurs ont é t é intenses, 
les nuits sans r o s é e , c ' e s t - à -d i r e que les c o n d i 
tions a t m o s p h é r i q u e s se sont t r o u v é e s parfai te
ment semblables à celles o b s e r v é e s dans les r é 
gions sahariennes du n o r d de l ' A f r i q u e . 

« P l a c é s au j a r d i n , dans u n parc g r i l l a g é , ga rn i 
du m ê m e sable de M o n t r é d o n , nos aut ruches 
p r o s p è r e n t et prennent un grand d é v e l o p p e m e n t . 
A p r è s un mois d ' é l è v e , l eur t a i l l e a a t te in t celle 
d'une outarde femel le . L e u r n o u r r i t u r e se c o m 
pose toujours de feui l les de salade et de choux 
g r o s s i è r e m e n t h a c h é s et de mie de pa in . La 
consommat ion est é n o r m e , i l f au t à chaque i n 
stant renouveler la d i s t r i b u t i o n . » 

Le 8 a o û t , deux mois a p r è s l eur é c l o s i o n , ces 
jeunes autruches avaient acquis la ta i l le d 'un 
gros d i n d o n , le duvet f r i s é faisai t place aux ca
nons des plumes, et m ê m e les grandes p lumes 
des ailes et de la queue é t a i e n t t r è s - a p p a r e n t e s . 

Une c o m m u n i c a t i o n u l t é r i e u r e de Suquet 
nous apprend q u e , l ' a n n é e suivante, de nouvelles 
é c l o s i o n s f u r e n t obtenues à Marsei l le . I l est donc 
surabondamment d é m o n t r é que l ' au t ruche se 
rep rodu i t en c a p t i v i t é , non-seulement sous le 
ciel de l ' A l g é r i e , mais encore dans les c o n t r é e -
m é r i d i o n a l e s de l 'Europe . 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Dans plus ieurs con
t r ée s de l ' A f r i q u e , les i n d i g è n e s se nourr issent 
d e l à chair , de la graisse, des œ u f s de l ' au t ruche ; 
ils recuei l lent ses plumes dans un b u t de s p é c u 
la t ion ou les emplo ien t à divers usages. 

La chai r q u i p rov ien t de jeunes i n d i v i d u s est 
tendre et savoureuse , celle des viei l les a u t r u 
ches est plus dure , mais elle a un g o û t pa r t i cu 
l ie r , assez a g r é a b l e , que l ' on a c o m p a r é à celui 
de la viande de chameau. Les Arabes la mangent 
f r a î c h e ou s é c h é e au soleil et dans certaines con
t r é e s , à Sebdou, par exemple, elle se vend j u s -
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qu 'à 5 francs le ki logramme. La graisse est pour 
eux un objet de luxe, et ce produit , dont le pr ix , 
dans certains endroits du Sahara, varie de l f r . 5 0 
à 2 francs le ki logramme, s'élève dans d'autres 
régions à 6, 7 et 8 francs. Dans le Sebdou elle 
se vendrait m ê m e j u s q u ' à 20 francs, d ' ap rè s les 
documents recueillis sur les l ieux. Les Arabes 
se servent de la graisse d'autruche f r a î c h e ou sa
lée en guise de beurre dans leur cuisine. Us 
l 'emploient aussi comme r e m è d e dans toutes les 
blessures, contre certaines morsures venimeu
ses, et en frictions dans les maladies rhumat i -
ques; ils l 'administrent à l ' i n t é r i eu r , lorsqu'elle 
est fondue et salée, dans quelques maladies du 
foie. La moelle des os est réservée pour les ac
cès de goutte et pour les maladies nerveuses ; 
et, dans leur opinion , la cervelle aurait une 
p rop r i é t é des plus malfaisantes. Us p r é t e n d e n t 
que celte cervelle, mangée par l 'homme, le rend 
fou fur ieux et l u i donne des accès d'hydrophobie 
incurables; aussi ont-ils soin de l 'enterrer lors
qu'ils tuent une autruche, à moins qu'i ls ne 
veuillent s'en servir pour se venger d'un ennemi 
mor te l . 

Les œ u f s d'autruche ne sont pas moins re
che rchés par les ind igènes que la chair et la 
graisse; ils sont lo in , cependant, de valoir ceux 
de la poule, quoi qu'en disent certains voya
geurs, qui les trouvent excellents. D 'après Bur-
chell , les Hottentots ont une façon t r è s - s imp le 
de les cuire, ils pratiquent à un bout de l 'œuf 
un peti t t rou rond, et au moyen d'une baguette, 
ils brouil lent bien l ' in té r ieur , après quoi ils met
tent l 'œuf sur le feu , et le remuent de temps en 
temps, ju squ ' à ce q u ' i l soit convenablement cui t . 
Lichienstein d i t n'avoir pas souvent t rouvé 
d 'œufs d'autruches comestibles ; la plupart 
renfermaient des embryons trop déve loppés . 
« Nos Hottentots, ajoute-l-i l , ne les d é d a i g n a i e n t 
pas pour cela, et les faisaient cuire dans leur co
qui l le , avec de la graisse de mouton. J'ai goû té 
ce mets qui pa ra î t devoir ê t r e horrible d ' après 
nos idées culinaires, et je l 'ai t rouvé for t savou
reux. » 

Les œufs d'autruche ont encore un autre em
ploi : tous les indigènes du sud et du centre 
de l 'Af r ique ou s'en servent en guise de vases, 
ou les convertissent en ornements. Après les 
avoir vidés et en tou ré s d'un léger fi let , on les 
suspend dans les tenles. Dans le Kordofahn, on 
en décore l ' ex t rémi té conique, arrondie des hut
tes en pai l le; dans les églises des Coptes, ils or
nent les cordons auxquels sont suspendues les 
lampes. Mais ce que les ind igènes recherchent 

surtout dans l 'autruche, ce sont les plumes, 
qu'ils vendent ou avec la peau, ce qui constitue 
alors une dépoui l le en t i è re , ou par lots séparés, 
ces lots é tan t fo rmés par les plumes des ailes et 
de la queue. 

« Le pr ix d'une dépoui l l e , d i t Gosse, est de 
60 francs à Sebdou. A Géryville, i l est diff ici le de 
se procurer une dépoui l le ent ière à moins de 80 
à 100 francs. A Tebessa, une peau d'autruche 
mâle va j u s q u ' à 200 francs, celle de la femelle 
ne vaut g u è r e que 40 à 50 francs au plus. A Bo-
ghar, les i nd igènes vendent aux ju i fs , pour 00 à 
90 francs, la dépoui l l e en t iè re du mâle et pour 
15 à 20 francs celle de la femelle. A Laghouat, 
une belle peau de mâ le vaut actuellement de 
125 à 150 francs. Deux dépouilles de femelles 
valent tout au plus une dépouil le de mâle. Enfin, 
à Tlemcen, on fai t la remarque que la dépouille 
d'une autruche qui vaut 10 francs au Sahara, 
coû te de 40 à 60 francs sur la limite du Tell, et 
que les ju i f s la revendent de 100 à 150 francs. 
Lorsque les Arabes ne vendent pas leurs pJumes, 
ils s'en servent pour fabriquer des chapeaux, 
dont ils se parent dans les grandes solennités. 
Ces chapeaux ont les dimensions et la forme 
des bonnets à poi l des sapeurs. Les plumes noi
res du dos restent en grande partie dans le pays. 
Réun ies en paquets, elles servent aux Ouled Sidi 
Chikh, Cheraga et Gharaba, à distinguer leurs 
tentes de celles de leurs serviteurs religieux. Un 
arabe qui n'appartient pas à cette grande fa
mil le ne peut se permeltre cette distinction. » 

Rurchell raconte que dans quelques tribus du 
sud de l 'Af r ique , on trouve des parasols faits en 
plumes d 'autruche; que très-souvent on revêt 
avec les petites plumes noires, de minces ba
guettes, dont les ind igènes se servent parfois 
t r è s -u t i l emen t quand ils chassent des animaux 
dangereux: ils les emploient pour attirer sur 
elles l 'attention de l 'animal et la détourner du 
chasseur. 

Les plumes d'autruche é tant toujours et par
tout t rès r e c h e r c h é e s , un industriel des environs 
de Colesberg, au Cap, a eu l'heureuse idée pour 
exploiter ce genre de produits, d'élever des au
truches en grand. Cette personne a son troupeau 
dans un vaste enclos, couvert d'herbes, et ne 
donne à ses autruches du grain que pour les at
tirer et les mieux prendre. D'après ses estima
tions, une autruche m â l e l u i fournirait chaque 
a n n é e des plumes pour une valeur de 2,250 
francs : c'est sans doute une exagérat ion, mais 
on doit certes retirer un assez bon profit d'une 
pareille exploitation. 
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veuillent s'en servir pour se venger d 'un ennemi 
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che rchés par les i nd igènes que la chair et la 
graisse; ils sont lo in , cependant, de valoir ceux 
de la poule, quoi qu'en disent certains voya
geurs, qui les trouvent excellents. D 'après Bur-
chell , les Hottentots ont une façon t r è s - s imp le 
de les cuire, ils pratiquent à un bout de l'œuf 
un peti t t rou rond, et au moyen d'une baguette, 
ils brouil lent bien l ' in té r ieur , après quoi ils met
tent l 'œuf sur le feu , et le remuent de temps en 
temps, ju squ ' à ce q u ' i l soit convenablement cui t . 
Lichienstein di t n'avoir pas souvent t rouvé 
d 'œufs d'autruches comestibles ; la plupart 
renfermaient des embryons trop déve loppés . 
« Nos Hottentots, ajoute-t-il , ne les d é d a i g n a i e n t 
pas pour cela, et les faisaient cuire dans leur co
qui l le , avec de la graisse de mouton. J'ai goû té 
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Les œuf s d'autruche ont encore un autre em
ploi : tous les indigènes du sud et du centre 
de l 'Af r ique ou s'en servent en guise de vases, 
ou les convertissent en ornements. Après les 
avoir vidés et en tou ré s d'un léger tilet, on les 
suspend dans les tentes. Dans le Kordofahn, on 
en décore l ' ex t rémi té conique, arrondie des hut
tes en pai l le; dans les églises des Coptes, ils or
nent les cordons auxquels sont suspendues les 
lampes. Mais ce que les ind igènes recherchent 

surtout dans l 'autruche, ce sont les plumes, 
qu'ils vendent ou avec la peau, ce qui constitue 
alors une dépoui l le en t i è re , ou par lots séparés, 
ces lots é tan t f o r m é s par les plumes des ailes et 
de la queue. 

« Le pr ix d'une dépou i l l e , d i t Gosse, est de 
60 francs à Sebdou. A Géryville, i l est difficile de 
se procurer une dépoui l le en t iè re à moins de 80 
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15 à 20 francs celle de la femelle. A Laghouat, 
une belle peau de mâle vaut actuellement de 
125 à 150 francs. Deux dépouilles de femelles 
valent tout au plus une dépouille de mâle. Enfin, 
à Tlemcen, on fai t la remarque que la dépouille 
d'une autruche qui vaut 10 francs au Sahara, 
coû te de 40 à 60 francs sur la limite du Tell, et 
que les ju i f s la revendent de 10Û à 150 francs. 
Lorsque les Arabes ne vendent pas leurs plumes, 
ils s'en servent pour fabriquer des chapeaux, 
dont ils se parent dans les grandes solennités. 
Ces chapeaux ont les dimensions et la forme 
des bonnets à poil des sapeurs. Les plumes noi
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Réun ie s en paquets, elles servent aux Ouled Sidi 
Chikh, Cheraga et Gharaba, à distinguer leurs 
tentes de celles de leurs serviteurs religieux. Un 
arabe qu i n'appartient pas à cette grande fa
mi l le ne peut se permettre cette distinction. » 

Burchel l raconte que dans quelques tribus du 
sud de l 'Af r ique , on trouve des parasols faits en 
plumes d'autruche; que très-souvent on revêt 
avec les petites plumes noires, de minces ba
guettes, dont les ind igènes se servent parfois 
t r è s -u t i l emen t quand ils chassent des animaux 
dangereux: ils les emploient pour attirer sur 
elles l 'attention de l 'animal et la détourner du 
chasseur. 

Les plumes d'autruche é tant toujours et par
tout t rès r e c h e r c h é e s , un industriel des environs 
de Colesberg, au Cap, a eu l'heureuse idée pour 
exploiter ce genre de produits, d'élever des au
truches en grand. Cette personne a son troupeau 
dans un vaste enclos, couvert d'herbes, et ne 
donne à ses autruches du grain que pour les at
tirer et les mieux prendre. D'après ses estima- ^ 
tions, une autruche m â l e l u i fournirai t chaque 
a n n é e des plumes pour une valeur de 2,250 
francs : c'est sans doute une exagéra t ion , mais 
on doit certes retirer un assez bon profit d'une 
pareille exploitation. 
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Fig. 134. Pied d'Autruche. 

En f in les autruches ne sont pas seulement 
utiles à l ' homme par la chair , la peau, la graisse, 
les plumes qu'elles l u i fournissent ; elles peu
vent l u i rendre encore des services d 'un au
tre genre et devenir au besoin des b ê t e s de 
somme. Ains i le g é n é r a l Daumas rapporte q u ' u n 
Arabe a t t a ché à son service, l u i a a s s u r é q u ' i l 
n'est pas rare de voi r , à quelque distance d u 
douar, mettre un enfant f a t i g u é sur le dos d'une 
autruche, qu i se dir ige avec son fardeau d ro i t 
sur la tente. D u reste, l ' emplo i des autruches 
comme montures n'est pas nouveau. Sans parler 
des autruches m o n t é e s , que les empereurs ro 
mains faisaient figurer dans les courses d u cirque 
pour l 'amusement du peuple, n i des exhibi t ions 
de ce genre, à l 'aide desquelles, de nos j ou r s , des 
directeurs d 'hippodromes on t a t t i r é la fou l e , 
nous dirons que, d ' a p r è s Vopiscus, un cer ta in 
tyran d ' É g y p t e , n o m m é F i r m i n , les employai t à 
son usage : m o n t é sur d ' é n o r m e s autruches, i l 
était e m p o r t é par elles et semblait voler. La 
collection de P inke r ton r e p r é s e n t e une autruche 
portant u n n è g r e adulte, ce q u i d é m o n t r e r a i t 
que les S é n é g a l i e n s la f o n t aussi servir de m o n 
ture. E n f i n Moore raconte que, le 12 novembre 
1731, i l passa par Joar, o ù i l se t rouvai t une 
autruche c h a r g é e d 'un h o m m e q u i l ' emmenai t 
à Fatalenda, d ' o ù Gonnor, chef d u compto i r , 
l 'envoyait au gouverneur de Jamesfort , sur la 
Gambie. 

L E S N A N D O U S — RUE A. 

Die Nandus, the Rheas. 

Caractères. — Les nandous sont les représen
tants, en A m é r i q u e , de l ' au t ruche . Ils on t avec 

BREHM. 

cel le-ci de t r è s - g r a n d s rapports d 'organisation ; 
toutefois ils en d i f f è r e n t notablement. A i n s i , ils 
ont un bec aussi long que la t ê t e , apla t i , large 
à la base, a r r o n d i à la pointe , couvert d'une 
part ie c o r n é e l é g è r e m e n t b o m b é e ; des jambes 
nues à pa r t i r de l ' a r t i cu la t ion t i b i o tarsienne, 
qu i est calleuse ; t rois doigts de longueur 
moyenne, re l i és à la base par une palmature 
é t r o i t e ; des ongles droi ts , forts , c o m p r i m é s l a t é 
ra lement , o b t u s é m e n t arrondis en avant, angu
leux en dessus ; des ailes plus courtes encore 
que chez l ' au t ruche , c o m p l è t e m e n t d é p o u r v u e s 
de r é m i g e s p roprement dites et t e r m i n é e s par 
u n appendice c o r n é ; une queue é g a l e m e n t 
sans rectrices ; les lo rums , la r é g i o n oculaire, 
u n cercle q u i entoure l 'o r i f i ce externe d u 
condui t aud i t i f , nus, couverts d'une peau r u 
gueuse ; le haut de la t ê t e , la gorge, le cou, le 
t ronc , et les cuisses e m p l u m é s ; les plumes du 
cou et de la tê te petites, é t r o i t e s et pointues ; 
celles du t ronc grandes, larges, arrondies, m o l 
les; les p a u p i è r e s garnies de cils roides ; l ' o u 
ver ture du condui t aud i t i f externe munie de 
soies. Le m â l e et la femel le d i f f è r e n t par leur 
ta i l le ; les d i f f é r e n c e s de plumage sont peu p ro
n o n c é e s . 

Jusqu'aux voyages de D a r w i n et de d 'Orbigny, 
on ne connaissait qu'une e s p è c e de n a n d o u ; ac
tue l lement , nous en distinguons trois . 

LE NANDOU D'AMÉRIQUE — RUE A AMERICAN A. 

Der Nandu, the Rhea. 

Caractères. — Le nandou d'Amérique 
(Pl . X X I X ) a le haut de la t ê t e et d u cou, la n u -

I V — 376 
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que, la partie a n t é r i e u r e de la poitrine, la ligne 
naso-oculaire, noirs ; le mil ieu du cou jaune ; 
la gorge, les joues et le haut des côtés du cou 
gris-de-plomb c la i r ; le dos, les côtés de la poi
trine et les ailes d'un cendré b r u n â t r e ; laface in 
fé r i eu re du corps blanc sale; l 'œil gris de perle; 
les parties nues de la face couleur de chair ; le 
bec gr i s -brun; les pattes grises. 

La femelle a la nuque et la partie an t é r i eu re 
de la poitrine plus claires. 

Le nandou mâle a environ l m , 6 5 de long et 
près de 2 m ,64 d'envergure. Une femelle adulte, 
qu i f u t mesurée par le prince de W i e d , avait 
l m , 3 5 de long et 2 m ,50 d'envergure. 

LE AAXDOU DE DARWLN — RHEA DARWINII. 

Der Zwergnandu, the Darwin's Rhea. 

Caractères. — Le nandou de Darwin ou nan
dou nain est le plus petit du genre: son plumage 
est g r i s -b runâ t r e clair, à rayures plus claires, 
toutes les plumes ayant p rès de leur ex t r émi t é 
un liséré b l a n c h â t r e . 

LE NANDOU A LONG BEC — RHEA MACROR1IYNCHA 

Der langschnàblige Nandu, the great-billed Rhea. 

Caractères. — Le nandou à long bec est 
brun foncé ; i l a le bas du cou noir , le haut blan
c h â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des nandous. — 
Les nandous sont propres à l 'Amér ique du sud. 
Ils habitent les pampas, entre l 'océan Atlant ique 
et les Cordi l lè res , depuis les forêts vierges de la 
Bolivie, du Gran Chacos, du Paraguay et du 
Brésil , j u s q u ' à la Patagonie; en un mot, les Éta ts 
du Bio de la Plata. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des nandous. 
— Tous les voyageurs, qui ont visité les steppes 
de l 'Amér ique mér id iona l e , ont par lé du nan
dou ; mais Boecking, le premier, en a t racé l'his
toire d 'après des observations personnelles, fa i 
tes pendant de longues années ; c'est cette 
histoire que nous prendrons pour guide. 

Vér i t ab le oiseau des steppes, le nandou ne se 
trouve ni dans les montagnes, n i dans les forê ts 
vierges; mais dans les pays de collines, i l est 
aussi abondant que dans la plaine ; i l aime à 
visiter les forê ls c l a i r - semées d'algarrobes, de 
m ê m e que les bosquets de myrtes et de pal
miers, isolés, comme autant d ' î les , au mi l i eu 
des hautes herbes. Dans les pampas et dans les 
steppes, i l est peu d'endroits où i l fasse complè 
tement défau t on le voit partout où i l trouve 

de l'herbe à manger, et m ê m e sur les bords des 
lacs salés, où le sol est blanchi par le dépôt du 
sel. 

Un mâle vit avec cinq ou sept femelles, rare
ment plus ou moins. Une famil le , ainsi fo rmée , 
habite un domaine qu'elle dé fend contre ses 
semblables. Après la saison des amours, plu
sieurs familles se réun i ssen t et l 'on peut ainsi 
rencontrer des bandes où l 'on compte soixante 
individus ou plus. Autant chaque famille est 
unie, autant sont peu solides les liens qui re
tiennent ces bandes. A la p r e m i è r e occasion, 
elles se dispersent; les familles qui les compo
saient allant se joindre à d'autres. Mais, géné
ralement, les nandous ne s 'é lo ignent pas à plus 
d'une quinzaine de k i lomèt res de l'endroit où 
ils sont nés , comme Boecking a t rès -b ien pu le 
constater d ' après un nandou blessé, mais guéri , 
et dont l 'aile droite étai t pendante. « Cet oiseau, 
le blessé, comme l'appelaient les Péons , restait 
souvent des jours entiers sans que je le visse de 
mon observatoire ; mais alors, i l se montrait 
dans le domaine d'un de mes voisins, à deux lé
guas de chez moi , et i l revenait toujours en 
société plus ou moins nombreuse, i. En au
tomne, le nandou cherche les rives des cours 
d'eau, les bas-fonds couverts de buissons où 
i l trouve à manger des frui ts de myrtes et d'au
tres baies ; là où n'existent point de buissons, 
i l se rend dans les forêts de chardons qui, 
introduits par les premiers colons espagnols, 
couvrent maintenant, dans les pampas, des espa
ces de plusieurs mil l iers de kilomètres carrés, 
et qu i chaque a n n é e vont envahissant de nou
velles surfaces, au grand méconten tement des 
voyageurs, comme des éleveurs de bétail. En 
hiver, le nandou se t ient de préférence dans les 
lieux où ont p â t u r é les troupeaux, car l'herbe y 
est plus courte, e l par cela m ê m e plus délicate 
qu'ailleurs. 

Le nandou le cède peu, pour la rapidité de la 
course, à son c o n g é n è r e d 'Af r ique . U court par
fai tement; i l fatigue et dé rou t e le meilleur che
val, car, non-seulement i l court avec une vitesse 
e x t r ê m e , mais i l fai t encore les crochets les plus 
brusques avec une agi l i té surprenante. Pendant 
le temps des amours, i l se montre très-excité, et 
n aa de repos n i le j o u r n i la nuit . Pendant la sé
cheresse, i l se repose, comme tous les autres ani
maux, trois ou quatre heures au mi l ieu du jour; 
mais, bien qu'oiseau diurne, i l r épa re , la nuit, le 
temps q u ' i l a ainsi perdu. D'après Boecking, 
son pas ordinaire est de 55 à 66 centimè
tres. 
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Quand i l t ro t te , les ailes r e l evées et non 
chalamment ,en apparence, son pas est de l n ' , 1 5 ; 
quand i l est poursu iv i , i l at teint j u s q u ' à l m , 6 0 
et ses mouvements sont si rapides qu 'on ne peut 
plus dis t inguer chacun de ses pas. Souvent i l 
se d é t o u r n e brusquement , en faisant un angle 
de 25 à 30 d e g r é s . A ce moment , i l r e l ève f o r t e 
ment une aile, i l abaisse l 'autre et reprend sa 
course p r é c i p i t é e . I l f ranch i t faci lement des 
crevasses de plus de trois m è t r e s de largeur ; 
en sautant, i l agite u n peu ses ailes. I l évi te les 
l ieux e s c a r p é s , car i l a de la peine à les gravir. 
'Darwin d i t avoir vu deux fois des nandous 
f r a n c h i r à la nage la r iv i è re de Santa Maria, et 
i l a joute qu 'un M . K i n g a souvent obse rvé le 
m ô m e fa i t . 

B o e c k i n g , par cont re , assure n 'avoir jamais 
vu de nandou s'aventurer dans l 'eau; en vain, 
essaya-t-il d'en chasser un dans une r iv i è re p r o 
fonde, mais peu large; « l'oiseau , surmontant 
sa t i m i d i t é naturel le , s ' é l ança au travers de notre 
l igne, p l u t ô t que de se sauver à la nage, ou seu
lement d'entrer dans l 'eau jusqu 'au cou . I l a 
peur de l'eau ; jamais je n 'a i vu de nandou dans 
une des î les innombrables de l 'Uruguay ou du 
Parana, quelque r a p p r o c h é e s qu'elles fussent de 
la r ive , quelque basses que fussent les eaux. U 
ne se baigne pas dans l 'eau, mais bien dans le 
sable, absolument comme les poules. » 

Le nom de nandou, d o n n é à cet oiseau par 
les Indiens , est une o n o m a t o p é e du c r i que 
pousse le m â l e dans la saison des amours. Ce cr i 
appelle les femelles, et provoque au combat les 
autres m â l e s . A p r è s les amours, le m â l e et la 
femelle fon t entendre un s i f f lement , qui va d'a
bord en augmentant de force, puis q u i d iminue : 
c'est le signal du rappel de la f ami l l e . Les jeunes 
p é p i e n t comme les dindons. Boecking n'a ja
mais entendu de c r i de douleur ou d 'eff roi ; 
mais, lorsqu ' i l est en c o l è r e , le nandou souf
fle d'une m a n i è r e s ingu l i è re et d i f f i c i l e à d é 
cr i re . 

Le g o û t e x c e p t é , tous les sens du nandou pa
raissent bien d é v e l o p p é s , et son intell igence 
n'est nul lement b o r n é e . D ' a p r è s Boecking, cet 
oiseau est un excellent observateur, et i l sait 
comment se conduire suivant les circonstances. 
A u t o u r des habitations où on le laisse en paix, 
i l devient assez confiant pour c i rcu ler au m i l i e u 
des chevaux et des b œ u f s , et ne s ' é c a r t e r que 
du chemin de l ' homme ou d 'un chien. I l pait 
au m i l i e u des troupeaux, sans crainte ; i l est en 
quelque sorte à demi domestique. I l évite les 
cavaliers; mais i l ne f u i t pas devant le blanc 

i qui n'est pas a c c o m p a g n é de chiens; c'est tout 
1 au plus s ' i l se d é t o u r n e d'une centaine de pas, 
' en regardant avec cu r io s i t é p l u t ô t qu'avec 
! crainte. I l f u i t au contraire avec a n x i é t é le gau-
j cho qu i l é c h a s s e , et emploie toutes les ruses dont 

i l est capable pour l u i é c h a p p e r . Jamais on ne lo 
1 vo i t a u p r è s d u rancho d 'un i n d i g è n e , et i l ne se 

m ê l e à ses t roupeaux que lo in de sa demeure. 
On l ' a p e r ç o i t plus souvent au m i l i e u des bandes 
de cerfs des steppes, et l 'on voit alors, t a n t ô t un 
nandou, t a n t ô t un cerf lever la t ê t e , et, à l 'ap
proche d 'un danger, tous f u i r dans la m ê m e d i 
rect ion. L ' a r r i v é e d'une t r i b u d'Indiens cause 
au nandou une f rayeur incroyable. I l s 'enfui t 
avec r a p i d i t é à plusieurs lieues de distance, et 
fa i t partager son e f f ro i à d'autres bandes, les 
e n t r a î n e dans sa f u i t e , et souvent aussi e n t r a î n e 
avec elles des troupeaux de b œ u f s ou de che
vaux. Dans les c o n t r é e s d é s e r t e s , là où i l vo i t 
rarement l ' homme, i l a peur du cavalier, tandis 
que le p i é t o n ne l 'effraye pas ; i l semble ne pas 
faire grand cas de celui-ci . 

Pendant les pluies, le nandou mange sur tout 
du t rè f le et des insectes; plus t a rd , comme nous 
l'avons d i t , i l recherche les l ieux où ont p â t u r é 
les bestiaux; l 'herbe qu i y c ro î t est celle q u ' i l 
p r é f è r e . I l montre pour les plantes a l imentaires 
venues d 'Europe une p r é d i l e c t i o n qu i f a i t hon 
neur à son g o û t , et si une troupe de nandous 
parvient à d é c o u v r i r les champs d 'a l fa l fa ou le 
j a r d i n potager d ' u n colon, i l faut que celui-ci 
exerce la plus grande surveillance s ' i l veut con
server une feu i l l e verte. Par contre, le nandou 
rend quelques services, en mangeant , tant 
qu'elles sont encore sur l ige , des graines ép i 
neuses. Ces graines, t r è s - n o m b r e u s e s en cer
taines loca l i t és , sont u n fléau pour les é l eveu r s de 
bé ta i l . Elles s'accrochent à la queue el à la c r i 
n i è r e des chevaux, à la toison des moutons , s'y 
feutrent , rendent la laine et le c r i n t ou t à fa i t 
impropres aux usages qu 'on en fa i t ; souvent 
m ê m e elles causent la m o r t de l ' an imal ; l ' i r 
r i t a t ion qu'elles exercent sur sa peau l ' a f fo lent 
et i l se blesse; or une blessure, q u i ne tarde pas 
à f o u r m i l l e r de vermine , a m è n e r é g u l i è r e m e n t 
la m o r t de l ' an imal . 

« Quiconque, d i t Boecking, a ouvert un es
tomac de nandou, au mois de d é c e m b r e , sait 
quelle prodigieuse q u a n t i t é de ces graines i l ren
ferme ; aussi, cet oiseau mér i t e - t - i l d ' ê t r e p r o t é g é 
par les p r o p r i é t a i r e s reconnaissants. A t o u t â g e , 
en toute saison, le nandou mange des insectes, 
et, d ' a p r è s les assertions des gauchos, i l mange 
aussi des serpents, de petits reptiles. Comme 
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les gal l inacés , i l avale du sable pour facili ter sa 
digestion. 

A u commencement du printemps, c 'es t -à-
dire en octobre, le nandou mâle q u i a deux ans 
révolus, est capable de se reproduire. I l réuni t 
de trois à sept femelles, rarement plus; puis, 
i l chasse à coups de bec et d'ailes les autres 
mâles de son domaine. I l exécute devant les fe
melles des danses tout à fait s ingu l iè res ; i l va 
à droite et à gauche . les ailes écar tées , pendan
tes; i l se met à courir t r è s - r a p i d e m e n t ; décr i t 
avec une agilité incroyable trois ou quatre cro
chets; ralentit sa course, s'avance majestueuse
ment, se baisse et recommence le m ê m e ma
n è g e . En m ô m e temps, i l fait entendre un c r i , 
une sorte de sourd mugissement, et donne tous 
les signes de la plus grande excitation. En l i 
be r t é , i l dépense son courage et son ardeur en 
attaquant ses rivaux ; en c a p t i v i t é , i l attaque 
aussi bien son gardien que toute personne qui 
se p r é sen t e , et cherche à les frapper avec le 
bec, avec les pieds. 

Dans les pampas, d ' après Boecking, la ponte 
commence au mil ieu de d é c e m b r e . Quelque 
temps auparavant, on trouve déjà des œufs iso
lés, provenant de femelles p récoces , qui ont 
pondu avant que le m â l e eû t disposé le n id . Ce 
nid consiste en une dépression peu profonde ; i l 
est si tué dans un l ieu sec, à l 'abri des inonda
tions, caché le plus possible, et p ro tégé , sur les 
côtés , par des chardons ou de hautes herbes. Le 
nandou profite souvent des trous que creusent 
les taureaux sauvages, quand, appuyant l 'épaule 
à terre, ils se meuvent en cercle à l'aide de leurs 
pattes de de r r i è re , pour se débar rasse r des larves 
qui sont sous leur peau. Si le nandou ne trouve 
pas un trou de ce genre, i l s'en creuse un l u i -
m ê m e , le tapisse de quelques chaumes, de quel
ques herbes. La femelle y pond de sept à vingt-
trois œufs . D'Azara avance que l 'on trouve 
souvent de soixante-dix à quatre-vingts œufs 
dans un m ê m e n i d ; Darwin assure que leur 
nombre ne dépasse jamais quarante à cinquante; 
Boecking, par contre, di t , qu 'à la véri té , les gau
chos croient que l 'on trouve parfois cinquante 
œ u f s , mais que l u i n'en a jamais vu plus de 
vingt-trois : la moyenne étai t de treize à dix-sept. 
Les œuf s varient de grosseur; les uns ont le vo
lume d'un œuf d'oie, les autres ont j u s q u ' à 
14 cent, dans leur plus grand d i amè t re . Tout 
autour du nid , dans un rayon d'une cinquan
taine de pas, on trouve des œufs a b a n d o n n é s , 
plus récen t s que ceux déposés dans le n id . L 'œuf 
de nandou est d'un blanc j a u n â t r e terne; i l est 

semé de petits points d 'un jaune vert, qui en
tourent les pores. Mais, quand l 'œuf est exposé 
au soleil, i l se décolore rapidement, et au bout 
de hu i t jours , i l est d'un blanc de neige. Quand 
tous les œufs sont pondus, le mâle se charge 
seul de les couver. Les femelles le quittent, 
mais elles restent ensemble et n'abandonnent 
pas leur district. Le m â l e couve la nui t et le 
mat in , j u s q u ' à ce que la rosée soit évaporée ; i l 
se lève de temps à autre, suivant la t empéra
t u r e , pour aller chercher sa nourri ture. Les 
œufs peuvent ê t re a b a n d o n n é s assez longtemps, 
sans inconvénien t . Boecking vi t un nandou quit
ter son nid pendant quatre heures, et l'éclosion 
n'en f u t pas r e t a rdée . A u commencement, le 
mâle quitte ses œuf s au moindre bruit qui lui 
est suspect; mais plus tard, i l couve avec ar
deur, et ne se lève que quand un cavalier est tout 
près de l u i , ce q u i , souvent, épouvante les che
vaux. Dans son ef f ro i , i l arrive qu'en fuyant il 
écrase quelques œuf s , ou en jette hors du nid, 
tandis que quand on le laisse tranquille, i l se 
lève avec prudence. Plein d'amour pour sa pro
gén i tu re , i l marche sur le cavalier, les ailes 
éca r tées , les plumes hér issées ; puis i l s'enfuit 
lentement, en décr ivan t des zigzags, et cher
che ainsi à d é t o u r n e r sur l u i l'attention. 11 
n'aime pas à ê t r e souvent visité ; si on ne le 
trouble pas, i l quil te rarement son nid, et laisse 
m ê m e enlever quelques œuf s . I l se défend cou
rageusement et victorieusement contre les mou
fettes, les rats à poche, les serpents. Boecking 
n'a jamais vu près de son nid le cadavre d'un 
carnassier, mais souvent des débris d 'œufs aban
d o n n é s . 

C'est une croyance géné ra l emen t répandue 
dans l 'Amér ique du Sud, que les œufs aban
donnés servent à la p r e m i è r e nourri ture des jeu
nes nandous. Dobritz Hofer raconte qu'ils sont 
nourris par leur pè re , et qu'ils mangent les œufs 
qu ' i l leur casse. Le prince de Wied dit que le 
mâle ne casse ces œuf s que pour attirer les mou
ches, dont se nourrissentlesjeunes. Boecking met 
en doute la réal i té de ces assertions; personne 
n'a été t émoin de pareils faits, et les jeunes nan
dous, d ' après ce qu ' i l a vu, sont capables, dès 
leur naissance, de prendre des insectes, qui ne 
manquent pas dans la saison. 

Dans l ' A m é r i q u e mér id iona l e , les jeunes nan
dous éc losent au commencement de février, un 
peu plus tôt dans le nord que dans le sud. Ils 
croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; au bout de quinze 
jours, ils ont dé jà 50 cent, de haut. A trois ou 
quatre jours, un homme est impuissant à les at-
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teindre à la course ; avant, ce serait possible, 
car alors, quand ils sont c h a s s é s , ils se rasent à 
terre au l ieu de f u i r . Pendant c inq semaines, ils 
suivent leur p è r e , et peu à p e u , les femelles 
viennent se j o i n d r e à eux. E n automne, c ' e s t - à -
dire en avr i l ou m a i , le jeune nandou a dé j à r e 
vê tu son p remie r p lumage, gr is - jaune sale. Les 
jeunes m â l e s croissent plus r ap idement ; mais, 
dans chaque bande , on t rouve quelques i n d i v i 
dus q u i sont comme a t r o p h i é s , c ' e s t - à -d i r e t r è s -
petits. 

Boecking c ro i t que l 'on peut estimer à qua
torze ou quinze ans la d u r é e de la vie du nan
dou . D ' a p r è s l u i , beaucoup de ces oiseaux meu
rent de vieillesse. U en a souvent t r o u v é d'ex
pirants, en hiver , qu i ne portaient aucune trace 
de blessure ou d 'empoisonnement. 

P a r m i les an imaux, le nandou n'a pas beau
coup d'ennemis. De temps à autre, u n adulte 
devient bien la proie ducouguar ; un jeune, celle 
du renard ou de l 'a igle; mais ces cas sont rares. 
U est rare aussi qu ' un n id soit d é t r u i t . Ce qu i 
est t r è s - s i ngu l i e r , c'est l 'aversion que le vanneau 
a r m é t é m o i g n e au n a n d o u , bien que celui -c i 
soit pour l u i bien inoffensif . U n nandou s'ap-
proche- t - i l de l ' endro i t où se tient u n couple de 
ces vanneaux, ceux-ci fondent sur l u i , en pous
sant des cris, comme les corneilles q u i poursu i 
vent un faucon. Ce m a n è g e d ive r t i t quelque 
temps l'oiseau g é a n t ; par des sauts de c ô t é , des 
coups d'aile, i l év i te les coups q u i l u i sont por
t é s ; mais b i e n t ô t , la persistance de ses tour -
menteurs l u i devient insupportable et i l qu i t te 
pa place, non toutefois sans ê t r e poursuiv i à une 
certaine distance. Des ennemis pour l u i plus 
insupportables que nuisibles sont encore une 
e spèce de moust ique et un entozoaire que l 'on 
t rouve, en toute saison, entre la peau et les mus
cles, e n r o u l é sur l u i - m ê m e . E n f i n , les deux plus 
redoutables ennemis du nandou sont le feu et 
l ' homme. A l ' é p o q u e où se reprodui t cet oiseau, 
les bergers ont l 'habitude d ' incendier les chau
mes qu i couvrent les steppes. L ' incendie se pro
page, a t t i sé par le vent ; i l effraye tous les ani 
maux, i l d é t r u i t u n grand nombre d ' ê t r e s n u i s i 
bles, mais i l d é t r u i t aussi les c o u v é e s des oiseaux 
q u i n ichent à terre. 

Chasse. — On chasse le nandou de diverses 
m a n i è r e s . Les Indiens et les gauchos le poursu i 
vent à cheval , le prennent avec le lasso, mais 
dans ces circonstances i ls cherchent moins à 
capturer l 'oiseau q u ' à essayer la r a p i d i t é et la 
vigueur de leurs chevaux, et à mon t r e r toute 
leur h a b i l e t é à lancer le lasso. Pour fa i re celte 

chasse, plusieurs cavaliers se r é u n i s s e n t . A p r è s 
avoir d é c o u v e r t le gibier , ils cherchent à l 'ap
procher, en se tenant sous le vent. Us s'avanceni 
d 'abord au pas; puis, quand les nandous devien
nent inquie ts , i ls prennent la course. Ils cher
chent à en s é p a r e r un du reste de la bande et 
le poursuivent seul. M a l g r é toutes ses ruses, les 
gauchos sont b i e n t ô t sur ses d e r r i è r e s . Le cava
lier qu i galope à sa gauche lance son lasso, et 
le nandou roule à terre , comme un gigantes
que amas de plumes, et se tue dans sa chute . 
Le premier chasseur l ' a - t - i l m a n q u é , le second 
prend sa place; l 'oiseau ne p a r v i e n t - i l pas à ga
gner u n mara i s , dans la vase duquel enfoncent 
les chevaux, ou un l i eu buissonneux, où le lasso 
ne peut ê t r e e m p l o y é , i l est perdu. On chasse 
encore le nandou avec une race de chiens m é t i s , 
provenant du croisement d u chien de berger ou 
d u chien de boucher avec le l é v r i e r ; mais on se 
garde bien de le fa i re chasser par de jeunes 
chiens que n 'accompagneraient pas de vieux 
chiens e x p é r i m e n t é s ; car lesjeunes, au momen t 
de l ' a t t aque , sont e x p o s é s à ê t r e r e n v e r s é s ou 
b lessés , ou bien à s 'effrayer. 

Pour chasser le nandou avec des armes à f eu , 
i l faut ê t r e bon t i r eu r . Cet oiseau a la vie dure , 
et i l va souvent t rès - lo in avec une balle dans le 
corps. Dans cette chasse, et lo rsqu ' i l s'agit d'a
border une bande de nandous , le chasseur se 
t ient sous le vent, avance en rampant sur les 
pieds et sur les mains, et agite u n morceau d ' é 
toffe dans le but d 'a t t i rer l ' a t tent ion de ces o i 
seaux, q u i sont fo r t cur ieux et ne peuvent r é 
sister à la tentat ion de voir quelque chose de 

I nouveau. Les nandous, dont l ' a t t en t ion est éveil
lée par cette m a n œ u v r e , gardent d 'abord quel
que d é f i a n c e ; mais la c u r i o s i t é l ' empor t e , et 
b i e n t ô t le chasseur voi t la bande ar r iver , le m â l e 
e n t ê t e , marchant tous le cou t e n d u , craignant, 
d i r a i t - o n , de faire du b r u i t . Us vont en m ê m e 
temps de c ô t é et d 'autre, s ' a r r ê t e n t , reculen t ; 
mais si le chasseur n'a pas perdu toute pa
tience ils finissent par venir à quelques pas de 
l u i . Lorsqu 'on a p u approcher d 'un troupeau 
de ces oiseaux, que l ' un d'eux est t o m b é , les 
autres l ' en tourent aussi longtemps q u ' i l s'agite, 
et en e x é c u t a n t les bonds les plus s ingul iers : 
on d i ra i t que leurs ailes et leurs pattes sont 
atteintes de convulsions. Le chasseur a t ou t le 
temps de t i re r un second coup. L a d é t o n a t i o n 
ne les effraye pas; lo rsqu 'on les manque, au 
lieu de s 'enfuir , ils s'avancent pour voi r la cause 
du b r u i t q u i les a f r a p p é s . U n nandou b l e s sé sui t 
aussi longtemps q u ' i l peut la bande à laquelle i l 
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appartenait, puis se d é t o u r n e et va pé r i r solitaire. 
C a p t i v i t é . — Dans l 'Amér ique mér id iona le , 

on voit partout des nandous qui ont été pris 
jeunes, et qu'on laisse courir l ibrement ; ils sont 
devenus à moi t ié domestiques. Ils s'habituent 
à l 'endroit où ils ont été élevés, et y reviennent 
tous les soirs. Un péon apporta à Boecking qua
tre de ces oiseaux, qu ' i l venait de prendre ; ils 
pouvaient ê t re âgés de deux jours . On les en
ferma d'abord dans une chambre ; mais ils cou
raient de côté et d'autre sans repos, se frappaient 
la tête contre les murs, si bien que leur posses
seur fu t t en té de leur rendre la l iber té . Cepen
dant, le lendemain mat in , leur sauvagerie avait 
disparu ; ils se mirent à picoter la viande ha
chée qu'on leur donnai t , et f inirent par s'appri
voiser si parfai tement, qu'ils suivaient partout 
leur ma î t r e quand i l é ta i t à pied. Us mangeaient 
tout, mais la viande de p ré fé rence à tout autre 
al iment, et i l fa l lu t mettre un grillage p o u r p r é -
server le garde-manger de leurs atteintes. Ils 
vivaient dans la plus parfaite harmonie avec les 
autres habitants de la basse-cour; souvent, ils 
se couchaient au soleil, à côté des chiens, et 
ils laissaient un perroquet apprivoisé foui l ler 
dans leurs plumes. Celui-ci les ayant mordus, 
dès ce moment, ils l ' év i tèrent . Us aimaient à 
ê t re caressés , m ê m e à ê t r e pris dans les bras. Us 
é ta ien t ten tés , comme l 'autruche, d'avaler tou
tes les choses bri l lantes; mais ils ne cachaient 
jamais r i en : ils laissaient tomber tout ce qui 
n'excitait plus leur convoitise. Dans l 'Amér ique 
mér id iona l e , les nandous captifs pondent r é g u 
l i è r emen t , sans construire de nids; du reste, on 
enlève leurs œ u f s , à mesure qu'ils sont pondus, 
pour les besoins domestiques. 

Les nandous supportent bien les rigueurs de 
nos climats et ne sont pas plus difficiles à nour
r i r que les autruches; aussi les trouve-t on dans 
tous les jardins zoologiques. Boecking pense 
m ê m e qu'ils s'acclimateraient facilement dans 
nos parcs. I l n'y a rien là d'impossible, car l'es
pèce s'y est dé jà reproduite : nous n'en voulons 
d'autre preuve que le fa i t ci té par Bodinus. Les 
observations qu ' i l a faites à ce sujet sont assez 
in té ressan tes pour que nous croyions devoir les 
lu i emprunter. 

Bodinus a r e m a r q u é , chez la paire de nandous 
que possède le Jardin zoologique de Cologne, 
que le mâ le , pour faire le n id , se couchait tou
jours à une m ê m e place, et formai t ainsi peu à 
peu, sans creuser le sol, une d é p r e s s i o n , dans 
laquelle i l amassait des herbes s è c h e s , en les 
poussant devant l u i . Au moment de se coucher, 

i l les arrangeait tant bien que mal au fond de 
cette dépress ion . La femelle ne prenait aucune 
part à ce travai l ; elle n'arrivait au n id que pour 
pondre. Ce f u t aussi le mâle seul qui se chargea 
de l ' incubation. U se posa quelques minutes sur 
les œ u f s , se releva inquiet, les retourna de côté 
et d'autre, les f i t sortir de la cavité où ils étaient 
r é u n i s , les y r emi t ; puis i l finit par ne plus quit
ter le nid et n'y laissa pas entrer la femelle, qui 
continuait de pondre. Celle-ci dut poser ses œufs 
près du n id , dans lequel le mâ le les poussait. 
Voic i ce que cet auteur écr i t au sujet de la se
conde couvée de ces oiseaux : 

« La ponte c o m m e n ç a à la fin de mai. La 
femelle pondit onze œuf s , chaque fois à deux 
jours d'intervalle, tout près de la dépression 
qu'avait c reusée le mâ le et qu ' i l avait grossière
ment tapissée de quelques chaumes. J'enlevai 
tous ces œ u f s , sauf un. Lorsque la femelle en 
eut pondu hui t , je les mis tous dans le n id ; 
quand le n e u v i è m e f u t pondu, le mâle, qui jus
que - l à avait plusieurs fois tourné et retourné 
les œ u f s , c o m m e n ç a à couver. La femelle pon
di t encore deux autres œufs près du n id ; le 
mâle les mi t avec les autres. Je pus alors m'ap-
procher de l u i , sans qu ' i l se levât; bien plus, je 
pus, sans trop le dé range r , prendre des œufs 
sous l u i . La pluie, qui tombait sans cesse, me fit 
craindre pour la santé de cet oiseau ; mais le 
buisson contre lequel le nid avait été creusé 
le p ro tégea suffisamment, et au bout de six se
maines, un jeune nandou sortit de l'œuf. Les 
premiers jours , i l resta entre les pattes de son 
père , ne sortant que la tête de dessous l'aile. 
Une fois je le pris et l 'é loignai un peu du vieux 
nandou, mais i l revint imméd ia t emen t vers l u i ; 
celui-ci souleva son aile et en un instant, le 
petit disparut. I l resta deux jours entiers sans 
manger. Je ne m'en inquié ta i guè re ; je pen
sais qu ' i l sortirait de l u i - m ê m e et chercherait 
de la nourr i ture quand le besoin s'en ferait 
sentir. I l en f u t ainsi; le t ro is ième jour, i l aban
donna l'aile paternelle et se mit en quête de 
nourr i tu re ; i l mangea des pousses d'herbes, 
des grains de sable, des miettes de pain. U n'ai
mait pas à s 'é lo igner du nid ; le père continuait 
à couver ardemment les œufs que je lui avais 
laissés, dans l ' e spé rance qu'ils écloraient. Qua
tre à cinq jours plus tard, tout espoir étant 
perdu, j 'enlevai les œ u f s et forçai à se lever 
le vieux nandou, qu i , depuis la naissance du jeu
ne, n'avait pas q u i t t é le n id . Use promena dans 
son enclos, et se m i t à paî t re en compagnie de son 
peti t . Celui-ci ramassait à terre tout ce qui était 
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mangeable; i l p icotai t les tiges d 'herbe, chas
sait les mouches. I l ne toucha n i aux œ u f s de 
fourmis n i à la viande que je l u i donnai . P lu 
sieurs fois le j o u r , et tous les soirs r é g u l i è r e 
ment , le jeune et le vieux se rendaient au n id 
pour se reposer; ce ne fu t que plus t a rd que le 
m â l e alla se coucher dans d'autres endroits de 
l'enclos ; mais tou jours le jeune a l la i t se me t 
tre sous son aile, et, au moindre b r u i t , on voyait 
so r t i r sa petite t ê t e curieuse. 

Ce jeune nandou avait un duvet gris, var ié 
de raies longitudinales f o n c é e s . Sa tai l le é ta i t 
à peu p r è s celle d'une for te p e r d r i x ; i l va sans 
di re q u ' i l avait les pattes plus é levées et u n cou 
assez long . 

Usages et p r o d u i t s . — Comme l 'aut ruche, 
le nandou fourn i t à l ' a l imenta t ion de l ' homme 
sa chair et ses œ u f s , et à l ' industr ie ses plumes. 

Les ind igènes estiment fo r t les œ u f s de nan
dou et recueil lent tous ceux qu' i ls peuvent t r o u 
ver. U n seul de ces œ u f s é q u i v a u t à quinze œ u f s 
de poule. Us cassent u n des bouts, e n l è v e n t le 
blanc, qu i a un g o û t assez grossier, versent dans 
l ' i n t é r i e u r un peu de graisse, du sel, du poivre, 
et cuisent le jaune dans sa coqui l le , en le re 
muant sans cesse. Pour du rc i r un de ces œ u f s 
dans l 'eau, comme le font les E u r o p é e n s , i l faut 
au moins quarante minutes. Les œ u f s de nandou 
se p r ê t e n t d'ailleurs à toutes les p r é p a r a t i o n s 
culinaires ; mais ils ne se conservent pas long
temps; ils se pourrissent rapidement, et é c l a t e n t 
alors avec b r u i t , ou bien ils sont d é v o r é s par de 
petits vers, q u i p é n è t r e n t à travers les pores de 
la coqu i l l e . 

L a chair du nandou est g ross iè re comme la 
viande de cheval, dont elle a la couleur ; les 
Indiens l 'a iment beaucoup, tandis que les E u 
r o p é e n s ne mangent que les jeunes, dont la 
chair est plus dé l i ca t e . La graisse est t r è s - a b o n 
dante, huileuse, fluide, et se p r ê t e faci lement 
à tous les usages culinaires, cependant elle ranci t 
rapidement et elle n'est plus alors bonne à 
r ien, pas m ê m e à graisser les cuirs . La peau du 
nandou est assez r é s i s t a n t e , mais on ne l 'u t i l ise 
pas dans u n pays aussi r iche en cuirs . Avec la 
peau du cou, les gauchos confect ionnent de pe
tits sacs des t i né s à divers usages. Les tiges des 
plumes é t a n t t r è s - f l ex ib l e s , les jeunes g a r ç o n s 
les d é p o u i l l e n t de leurs barbes et en font des 
collets pour prendre les c r y p t u r i d é s ; elles entrent 
aussi dans diverses p ièces de harnachement ; en
f i n , on les tisse pour en confect ionner des tapis. 
Les plus longues plumes servent de parure ; des 
autres, on fai t des balais. 

L E S É M O U S — DROMJEUS. 

Lie Emus, the Emeus. 

En 1789, une relation du voyage de Philipp 
à Botany-Uay, apprenait au monde scient i f ique 
que la Nouvel le-Hol lande é t a i t , elle aussi, ha
b i t é e par une aut ruche . L'oiseau porte , dans cet 
ouvrage, le n o m de casoar de la Nouvel le-Hollan
de; une figure, d e s s i n é e d ' a p r è s nature par le 
l ieutenant Wattes , accompagne la descr ip t ion , 
q u i probablement est faite par le c é l è b r e o r n i 
thologiste La tham. Plus t a rd , P é r o n , dans l'atlas 
de son voyage aux Terres Australes, en donnai t 
une mei l leure figure ; enf in Bennett , q u i put 
observer cet oiseau en c a p t i v i t é , en fit une des
c r ip t ion exacte,.et substitua au n o m de casoar de 
la Nouvel le-Hollande celui d'ému, par lequel les 
anciens navigateurs portugais d é s i g n a i e n t u n 
oiseau g é a n t de Malacca, et que les colons aus
traliens, et avec eux les naturalistes, p r i ren t 
pour cet oiseau. 

C a r a c t è r e s . — Les é m o u s , que l ' on regarde 
avec juste t i t re comme const i tuant un genre à 
part , é t a b l i s s e n t une t rans i t ion entre l ' au t ruche 
et les nandous d 'un c ô t é , les casoars de l 'autre . 
Ils ont le por t de l ' au t ruche , mais ils sont plus 
r a m a s s é s , leur cou est plus cour t , et leurs j a m 
bes sont moins hautes. Us ont le bec d ro i t , t r è s -
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , s i l l o n n é le long de l ' a 
r ê t e dorsale, a r rondi à l ' e x t r é m i t é ; les narines 
grandes,recouvertesd'unopercule membraneux , 
ouvertes vers le m i l i e u d u bec; les jambes em-
p l u m é e s j u s q u ' à l ' a r t icu la t ion t ib io - ta r s ienne ; 
des tarses épa i s et couverts d ' é c a i l l é s ; trois 
doigts en avant, les deux l a t é r a u x d ' é g a l e l on -
geur, et tous a r m é s d'ongles f o r t s ; des ailes 
a t r o p h i é e s , c ' e s t - à - d i r e t r è s - p e t i t e s , à peine dis
tinctes quand elles sont a p p l i q u é e s contre le 
corps, et d é p o u r v u e s de r é m i g e s p roprement 
dites ; la queue nulle ; tout le corps e m p l u m é , à 
l 'exception des cô t é s de la t ê t e et de la gorge 
q u i sont nus. Leurs plumes o f f r e n t cette singula
r i t é qu'elles sont doubles, c ' e s t - à - d i r e que de 
chaque bulbe naissent deux tiges excessivement 
flexibles et pourvues de barbes l â c h e s . Ces p lu 
mes sont t r è s - l o n g u e s et é t r o i t e s . Les deux 
sexes por tent la m ê m e l i v r ée , et d i f f è r e n t peu 
par la ta i l l e . 

Jusqu'en 1859, on croyai t q u ' i l n 'exis tai t 
qu'une e s p è c e d ' é m u ; mais, à cette é p o q u e , Bar-
t le t t en déc r iv i t une seconde, d ' a p r è s des i n d i 
vidus du Jardin zoologique de Londres , et des 
observations u l t é r i e u r e s ont m o n t r é que les d i f -
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fé rences s ignalées par cet auteur é ta ient bien 
r ée l l emen t constantes. 

L'ÉMOU DE LA NOUVELLE-HOLLANDE — DROMJEUS 
NOVJSHOLIAND1JE. 

Der Emu, the Emeu. 

Caractères.—L'émou de la Nouvelle-Hollande 
(fig. 135) est plus petit que l'autruche, mais plus 
grand que le nandou. I l a environ 2 m è t r e s de 
haut; des chasseurs australiens p r é t e n d e n t avoir 
tué des mâles qui mesuraient j u s q u ' à 2 m ,30 . Son 
plumage est d 'un brun mat, plus foncé à la 
tê te , au mil ieu du cou et du dos, plus clair au 
ventre; l 'œil est b run-v i f , le bec couleur de 
corne foncée ; les pattes sont d'un b r u n â t r e clair ; 
les parties nues de la face sont b l e u â t r e s . 

L'ÉMOU TACHETÉ — DROMJEUS IRRORATUS. 

Der gefleckte Emu, the spolted Emeu. 

Caractères. — L'émou tacheté, l'espèce dé
couverte par Bartlett , d i f fère du p r é c é d e n t par 
son port plus é l ancé , ses tarses plus faibles, ses 
doigts plus longs, ses plumes t ache tées de ban
des transversales é t ro i tes , alternativement gris-
clair et b r u n - f o n c é . La forme des plumes diffère 
aussi dans les deux genres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Ce que 
l 'on sait actuellement, les deux espèces d ' é m o u s 
habiteraient chacune une partie de l 'Australie : 
l ' émou de la Nouvelle-Hollande l'est, l ' émou ta
che t é l'ouest. On ne peut cependant rien af f i r 
mer de précis à ce sujet ; car on ne sait encore 
quelles sont les l imites exactes de l'aire de dis
persion de l ' espèce la plus anciennement con
nue, et l 'homme l'a dé j à dé t ru i t e dans bien des 
endroits où elle étai t autrefois commune. Des 
relations des anciens voyageurs, i l résul te qu'on 
la trouvait abondamment à Botany-Bay, à Port-
Jackson, sur la côte sud de l 'Australie et dans 
les îles avoisinantes. Tout voyageur la voyait ; 
au jourd 'hu i , elle est devenue tellement rare 
dans l'île de Van-Diemen, que celui qui veut la 
rencontrer doit la chercher pendant des mois, 
et visiter les endroits de l'île les plus r e c u l é s . 
Sur le continent, on l'a de m ê m e refoulée peu à 
peu de la côte vers l ' i n t é r i eu r des terres, et on 
ne la trouve plus en grand nombre que dans 
les plaines du Sud. Chaque a n n é e , i l est vrai , 
de nombreux é m o u s sont a m e n é s vivants sur nos 
m a r c h é s , et d o n n é s à des p r ix qu i ne sont pas 
trop é l e v é s ; mais le moment approche où cet 
oiseau sera aussi rare que le sont maintenant 

les grands kanguroos. C'est à juste titre que 
Gould élève déjà la voix pour r éc l amer de l'au
tor i té protection pour un oiseau aussi ca rac t é 
ristique de la faune australienne. Dans certaines 
parties de ce continent, les é m o u s seraient en
core t r è s - n o m b r e u x , à ce que dit le vieil habitant 
des bois, que nous avons eu dé jà de f réquentes 
occasions de citer ; mais ce sont les parties 
éloignées de la sphè re d'action du blanc, où ne 
s'aventurent au plus que quelques bergers. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Là OÙ 
l ' émou est rarement t roub lé par le blanc, son plus 
redoutable ennemi, i l est peu craintif , et s'ap
proche souvent des tentes des pionniers et 
des é m i g r a n t s . On dit qu ' i l vit en troupes de 
trois à c inq individus, q u ' i l ne forme jamais de 
grandes bandes, et qu ' i l a les habitudes de l'au
truche ; mais l 'autruche et l ' ému, en captivité, 
d i f fè ren t si grandement, qu ' i l serait étrange qu'il 
n'en fû t pas de m ê m e en l iber té . La vérité est 
que l 'on sait peu de chose touchant les mœurs 
des é m o u s à l 'é ta t de nature. Les seuls faits 
que l 'on connaisse à cet égard, nous sont four
nis par Ramel : ils ont assez d'intérêt pour que 
nous les l u i empruntions. 

« Partout où i l y a de l'herbe et de l'eau, dit 
ce voyageur (1), on entend, au lever et au cou
cher du soleil, le c r i guttural de l 'émou qui rap
pelle le b ru i t du tambour. Dans les parties 
vierges du continent, i l aime à paître sur les 
vastes plaines ou sur les collines basaltiques ; 
mais dans les lieux f r é q u e n t é s par les troupeaux 
de b œ u f s ou de moutons, les individus en petit 
nombre qu i ont su rvécu à cette aurore de la ci
vil isation, cherchent les abris des taillis ou des 
fo rê t s , prennent leur nourri ture dans les ravins 
et les vallées é t ro i t e s , donnant toujours la pré
fé rence à la végéta t ion luxuriante des terrains 
où ont c a m p é les moutons. 

« Comme le chameau, l 'émou peut avaler 
une grande quan t i t é de l iquide, et, par une 
t e m p é r a t u r e moyenne, vivre plusieurs jours sans 
renouveler sa provis ion. Même par les fortes 
chaleurs de l 'é té , j ' e n ai r e n c o n t r é dans les lieux 
éloignés de l'eau à des distances de 15 et 20 
milles. Quand i l veut boire, i l s 'arrête sur la 
rive pendant quelque temps, et regarde avec le 
plus grand soin s ' i l n'y a pas d'ennemis; tout à 
coup i l se p réc ip i t e vers l'eau, en prend une 
bonne provision, remonte avec promptitude, 
et s'il ne voit aucun danger, i l se retire tranquil
lement. 

(1) Ramel, Bulletin de la Soc. d'acclimat. Paris, 1861' 
t. IX, p. 397. 
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Fig. 135. L'Emou de la Nouvelle-Hollande. 

« Je vais signaler quelques f a i t s c a r a c t é r i s t i 
ques des m œ u r s de cet oiseau. En 1845 i'eus 

un mervei j leux exemple de son courage mater
nel. Dans les plaines du bas Galburn , j ' a p e r ç u s 
un v œ d oiseau e n t o u r é d'une demi-douzaine de 
petits q u i avaient à peine at teint la m o i t i é de 

I U^HTT^ j'eUS 16 dé8ir de Emparer de 
1 un d e u x . J e a v a i s a p p r o c h é s à 

mi e sans qu'Us m'eussent aperçu; mais dès 
qu Usme virent , ils p r i r en t la fu i t e n t r , b o n 

ordre, le vieux fo rman t l ' a r r i è r e - g a r d e 
« J'avais avec m o i un grand l év r i e r pour la 

chasse au k a n g u r o o ; i l d e v a n ç a u n peu m o n 
cheval pour s é l a n c e r sur un des jeunes. A ce 
moment , la m è r e se retourne vers le chien 
cemme i l saisissait un p e t i t et l u i f a i t l â c h e r 

BftEllM. 

prise. Le chien revient à la charge et s'empare 
encore du pet i t ; le v i e i l é m o u saute sur son dos 
e jet te à terre et le f rappe de ses pattes. Sur ces 

entrefaites j ' a r r i v e , et j e mets en f u i t e les 
é m o u s . Quand une t r o i s i è m e fois le ch ien eut 
pris un des pet i ts , le v ie i l é m o u se rua i t de n o u 
veau vers l u i ; ma p r é s e n c e l ' a r r ê t a . Bel et puis
sant an imal , reconnu comme un rude j o u t e u r 
m o n é v n e r avait é t é c o m p l è t e m e n t ba t tu par lé 
v ie i l emou. p 

« V o i c i un exemple d u s ingul ie r effet p r o d u i t 
s u r i emou par une subite a la rme. E u 1847 ie 
parcourais à cheval les plaines de M o r t o n d'ans 

l e W . m m e r a . a c c o m p a g n é d e trois j e u n e , t h i ens 
de anguroos, q u i m'avaient d é j à f a i t luer b e a t 
coup de dingos, mais q u i n 'avaient j a m a i s 

I V - 377 
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chassé l ' émou . Tout à coup ils me quittent, 
s ' é lancent dans un petit four ré d'acacias, et 
commencent à aboyer, signe certain qu'ils 
avaient devant eux un ennemi qu'i ls n'osaient 
pas attaquer Je pique mon cheval et me 
trouve en p ré sence d 'un gros é m o u , évi 
demment t rès -e f f rayé . Son corps et son long cou 
formaient une ligne presque verticale, et ses 
plumes é ta ien t hér i ssées à angle droi t . A cet 
aspect si extraordinaire, mon cheval, effrayé, 
recula. L ' é m o u s'enfuit dans la plaine, mais t e l 
lement désor ien té par l'aboiement des chiens, 
qu ' i l ne put trouver sa route. Pendant un temps 
cons idérab le i l tourna en rond au mi l ieu de la 
meute, aussi épouvan tée que l u i , sans qu ' i l me 
f u t possible dé faire avancer mon jeune cheval 
à une distance moindre de 50 yards. A la fin, 
un de mes chiens sauta au cou de l ' émou et le 
terrassa. 

« Une autre fois, je traversais les m ê m e s pla i 
nes avec un n è g r e qui devait me montrer le lac 
Marlbei ; j 'avais dé jà eu l'occasion de me con
vaincre que l ' émou , comme le l ièvre, voit t r è s -
imparfai tement les objets qu ' i l a devant l u i , et 
que souvent i l prend un cavalier m o n t é pour un 
autre é m o u . 

« Gomme nous avancions doucement, nous 
en a p e r ç û m e s trois à une si grande distance, que 
c 'étai t à peine si nous pouvions les distinguer. 
Tout à coup l 'un d'eux se dirige vers nous à 
toute vitesse. Je m'imagine tout de suite q u ' i l 
s'est t r o m p é , et nous prend pour d'autres é m o u s . 
Pour ne pas le désabuse r , nous tournons nos 
chevaux la tê te en avant et demeurons i m m o b i 
les ; dès que sa marche rapide l'a assez rappro
ché de nous, le n è g r e me dit : « C'est une vieille 
femelle. » Quand elle f u t à quinze pas de nous, 
elle s 'arrêta court, tourna sa tê te de cô té , vit son 
erreur, et s 'enfuit, poursuivie par les chiens. 

« Pendant le premier mi l le , elle sembla les 
gagner de vitesse, mais avant le d e u x i è m e , les 
chiens s'en é ta ien t rendus ma î t r e s . 

a Quand j ' a r r i va i , je trouvai celui de mes 
chiens qui é ta i t le plus rapide, blessé à la tê te 
et par tout le corps, et laissant voir à nu sa tra
c h é e - a r t è r e . I l avait d û recevoir cette blessure 
au moment où i l avait sau té au cou de l ' é m o u 
pour l 'abattre. Le n è g r e , nous ayant rejoints, 
f u t dans le ravissement de la perspective du 
riche festin qu ' i l avait devant l u i . 11 d é p e ç a 
les deux cuisses de l'oiseau, ainsi que l'estomac, 
qui renfermait de l'oseille et deux morceaux de 
minerais de fer de la grosseur et de la forme des 
œ u f s de poule .» 

Nous ne savons pas grand'chose du mode d ' 
reproduction de l ' émou en l iber té . Gould dit que 
la femelle pond, dans une dépress ion creusée 
dans le sol sablonneux, six ou sept œufs d'un 
beau vert foncé , à grains saillants; que le cou
ple ne se sépare pas, et que le mâ le prend une 
large part à l ' incubation. Bennett dit que le nid 
est c reusé sur une colline buissonneuse, et qu'il 
renferme toujours un nombre d 'œufs impair, 
soit, neuf, onze ou treize. 

Chasse. — L e capitaine Cunie dit que l'émou 
est un excellent coureur, et que sa chasse donne 
autant d ' a g r é m e n t , sinon plus, que la chasse à 
courre du l ièvre, telle qu'elle se pratique en An
gleterre. Cunningham, qui décri t cette chasse 
avec déta i l , d i t qu'on s'y sert de chiens de kan-
guroos, mais que tous ne prennent pas la piste 
de l ' émou, car ils craignent les coups de pied de 
l'oiseau. Les colons croient que d'un seul de 
ces coups l ' émou peut fracturer la cuisse à un 
homme ou tuer un carnassier. Aussi, les chiens 
bien dressés l 'attaquent-ils de front, lui sautent 
au cou et le ma î t r i s en t de cette façon. 

Les ind igènes ont une singulière manière de 
chasser l ' émou . C'est au moment où i l vient boire 
qu'ils l 'attaquent, et celte attaque varie suivant 
les d i f férents cantons de l'Australie. «Dans Vic
toria, dit Ramel, les noirs se placent en embus
cade, au coucher du soleil, au moment où tous 
les oiseaux australiens vont se désaltérer; quand 
ils ont vu un é m o u courir à l'eau, ils s'élancent 
de leur cachette, font un cercle, et bientôt 
l ' émou tombe sous leurs f lèches. A Queen'sland, 
ils ont une autre tact ique: ils montent sur un 
arbre qui domine le l ieu où l'oiseau vient boire, 
et quand i l fait sa provision d'eau, ils laissent 
tomber sur l u i une f lèche t r è s - lourde . » 

C a p t i v i t é . — L ' é m o u se fai t facilement à la 
perte de la l iber té et s'apprivoise aussi bien et 
aussi a i s é m e n t que les autruches et les nandous. 
On a vu à Melbourne un indiv idu privé faire sa 
promenade quotidienne au m a r c h é de l'est. Son 
principal amusement é ta i t de meltre sa tête sous 
une fontaine pour y prendre un bain de pluie. 

L ' é m o u est certainement, de tous les stru-
th ionidés , celui qui s'acclimaterait le plus facile
ment en Europe. Dans la plupart des jardins 
zoologiques, on se donne pour cet oiseau plus 
de peines q u ' i l ne faut. 

En hiver, i l n'a besoin que d'un abri contre le 
vent, et nul lement d'une écu r i e bien chaude, 
comme on la l u i donne géné ra l emen t . Un émou 
m â l e , que possédai t Gurney, passa tout l'hiver 

I en ple in air dans le parc, et ne parut pas souffrir 
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du f r o i d ; m ê m e par la neige, i l couchai t sur la 
terre et se laissait enfoui r . C 'é ta i t un plais ir , le 
ma t in , de voir son cou et sa tê te apparaissant 
seuls au-dessus de l ' é p a i s s e c o u c h e q u i recouvrai t 
son corps. Je crois que la p lupar t des é m o u s 
captifs p é r i s s e n t pour ê t r e e n f e r m é s en hiver 
dans u n espace t rop restreint , o ù ils ne peuvent 
se donner autant de mouvement qu ' i ls en ont 
besoin. U vaudrai t sans doute bien mieux les 
abandonner à e u x - m ê m e s , et leur f o u r n i r un 
simple abri où ils pussent se r é f u g i e r quand le 
temps est t rop mauvais. L e u r r é g i m e , d 'a i l leurs , 
est t r è s - s i m p l e : i l est p l u t ô t végé ta l qu ' an imal , 
et des graines, des substances vertes, leur suf
fisent parfai tement. En Aust ra l ie , ils se nour 
rissent, dans certains moments , presque exclusi
vement de f ru i t s . 

De tous les s t r u t h i o n i d é s , l ' é m o u est le moins 
gracieux. Ses mouvements , ses allures, sont plus 
monotones que ceux de ses c o n g é n è r e s ; sa voix 
est lo in d ' ê t r e a g r é a b l e , et ne peut ê t r e c o m 
p a r é e qu 'au bru i t que l 'on p rodui t en parlant à 
la bonde d 'un tonneau vide. Le c r i varie sui
vant le sexe; mais i l f au t une orei l le aussi fine 
que celle de Bodinus pour saisir cette d i f f é r e n c e ; 
pour m o i , je ne l ' a i pas r e m a r q u é e . 

L ' é m o u est doux, placide, et n'est pas faci le
ment excitable. Les autres s t r u t h i o n i d é s d é 
ploient , au moins dans certaines circonstances, 
du courage, de la t é m é r i t é ; l ' homme n'est m ê m e 
pas à l ' abr i de leurs attaques; ils sont par m o 
ments fiers et m é c h a n t s ; i l est bien rare d 'ob
server cela chez l ' é m o u . Jamais i l ne s ' é l ance , 
ne fai t de brusques crochets, n ' e x é c u t e les mou
vements singuliers que nous remarquons chez 
les autruches ou les nandous. U parcourt pas à 
pas son enclos, fa i t entendre sa voix , tourne len
tement la t ê t e à droite et à gauche, et semble 
s ' i nqu ié t e r f o r t peu de ce qu i se passe autour de 
l u i . Chez aucun autre oiseau, l'expression d 'un 
œil beau et l impide n'est aussi trompeuse que 
chez l u i . E n regardant l ' é m o u en face, on l u i 
trouve l ' a i r in te l l igen t ; en l 'observant quelques 
instants, on remarque q u ' i l est s implement s tu-
pide. 

En cap t i v i t é , l ' é m o u se r ep rodu i t bien mieux 
que les autres autruches. La paire que Bennet t 
observa, vers 1830, au Ja rd in zoologique de 
Londres, s'y reproduis i t ; depuis, i l en a é té de 
m ê m e à peu p r è s par tout . En Al lemagne, ce f u t 
au Ja rd in zoologique de Vienne que les é m o u s 
s ' a c c o u p l è r e n t pour la p r e m i è r e f o i s : nous r é s u 
merons i c i ce que Har tmann d i t à ce sujet . 

Comme on manqua i t d'une maison d 'hiver, { 

on é t a b l i t , à la fin de l ' au tomne, les é m o u s dans 
une grande é c u r i e , et en avr i l on les ramena à 
leur place d ' é t é . Le 24 novembre 1864, la femel le 
c o m m e n ç a à pondre, et cont inua, mais i r r é g u 
l i è r e m e n t , j u squ ' au I e r j u i n 1865. E n hiver , elle 
pondi t neuf œ u f s ; à pa r t i r du mois d ' a v r i l , elle 
pondi t plus r é g u l i è r e m e n t , les 6, 12, 15, 19, 22, 
26 et 29 a v r i l ; 2, 5, 9, 12, 15, 18, 2 1 , 24, 27, 
29 ma i et 1 e r j u i n . Les premiers œ u f s é t a i e n t plus 
l égers que ceux q u i f u r e n t pondus plus t a r d . I ls 
pesaient, les premiers de 30 1/2 à 31 5/8 gros, 
les autres de 3 3 à 37 5 /6gros (poids viennois) . Le 
25 ma i , les onze derniers œ u f s f u r e n t p l a c é s sous 
le m â l e , qu i depuis quelque temps s ' é ta i t é t a b l i 
dans un coin de l ' é c u r i e ; t rois j ou r s plus t a rd , 
on en m i t h u i t dans un appareil à i ncuba t ion . 
F lorent P r é v o s t , d ' a p r è s ses observations, fixe la 
d u r é e de l ' incubat ion à soixante-deux jours ; à 
Vienne, on t rouva que le p remie r des œ u f s , mis 
dans l 'apparei l à incuba t ion , é c l o s a i t le c i n 
q u a n t e - s e p t i è m e j o u r , alors que le m â l e couvait 
encore. Le s o i x a n t e - t r o i s i è m e j o u r , on examina 
ses œ u f s ; on v i t que trois seulement avaient é t é 
f é c o n d é s ; dans deux, l ' embryon é ta i t m o r t a p r è s 
avoir at teint le tiers de son d é v e l o p p e m e n t . Le 
t r o i s i è m e renfermai t un jeune sur le po in t d ' é -
c lore ; on le m i t dans l 'appareil à i ncuba t ion , le 
lendemain, i l sortait de sa coqu i l l e , et on le 
donna au p è r e . Les deux jeunes couraient gaie
ment le d e u x i è m e j o u r a p r è s l ' é c l o s i o n , mais au
cun d'eux n 'a t te igni t son d é v e l o p p e m e n t c o m 
plet . 

Le jeune é m o u , dont Bennett a le p remier f a i t 
c o n n a î t r e la l iv rée , a sur le dos deux larges raies 
f o n c é e s , longi tud ina les ; deux autres, s é p a r é e s 
par une l igne é t r o i t e , blanche, les accompagnent . 
Ces lignes se confondent au cou , et se cont inuent 
sur la t ê t e , o ù elles se convertissent en taches i r 
r é g u l i è r e s ; deux autres bandes in t e r rompues 
ornent la partie a n t é r i e u r e du cou et de la poi
t r ine , et se t e rminen t par une large bande q u i 
se cont inue sur les cuisses. La t e i n t e d u fonddu 
plumage est le gris blanc. 

Usages et p r o d u i t s . — Les Austral iens m a n 
gent l ' é m o u avec autant de plaisir que les A f r i 
cains l 'autruche et les A m é r i c a i n s le nandou. La 
chair d ' é m o u est c o m p a r é e à de la viande de 
b œ u f ; elle est bonne , quoique u n peu dou
c e â t r e ; celle des jeunes passe pour t r è s - d é l i c a t e . 

Le ichhard t et ses compagnons f i r en t de l ' é m o u 
un des gibiers qu ' i l s chassaient avec le plus 
d 'ardeur Dans le pays compr is entre le golfe de 
Carpentaria et Port-Essington, ils t r o u v è r e n t 
ces oiseaux si nombreux , qu ' i l s pouvaient sou-
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vent, dans un espace d'environ quatre milles de 
rayon, en rencontrer des centaines, réun i s par 
petites bandes de t ro is , c i n q , dix individus. 
Dans ce déser t , la capture d'un é m o u était un 
sujet de jo ie . Leichardt dit que les indigènes 
cassent les ailes de l ' émou , avant de les tuer, car 
ils croient qu'elles l u i servent à se sauver. On 
n'emploie d'ailleurs qu'une faible partie de 
l ' émou pour la cuisine, et ce sont g é n é r a l e m e n t 
les cuisses. Elles sont assez grandes pour que 
Gunningham assure que la chose la plus pén ib le 

qu ' i l ait entreprise, ç'a été de porter deux de ces 
cuisses pendant un mi l le . D 'après les réci ts du 
vieil habitant des bois, l ' émou est souvent t rès-
gras; on le fait cuire alors pour se procurer sa 
graisse, laquelle, aux yeux des chasseurs, est un 
r e m è d e excellent contre toutes les maladies, 
mais surtout contre la goutte. Les indigènes 
ont, à ce sujet, des idées s ingul ières que Lei 
chardt rapporte : ainsi i l n est permis n i aux 
enfants ni aux jeunes gens de manger de la 
viande d ' é m o u . 

L E S C A S U A R 1 D É S CASUAR11. 

Die Knsuare, the Cassowaries. 

Les casoars doivent, à mon avis, former une 
famil le de l 'ordre des b r é v i p e n n e s . Le type 
qu' i ls r e p r é s e n t e n t est dé jà i n d i q u é chez l ' émou , 
mais les d i f fé rences qui existent entre eux et 
l 'autruche me paraissent suffisantes pour légi 
t imer cette dist inction. 

C a r a c t è r e s . — Ce qu i distingue les casua-
ridés des s t ru th ion idés , c'est que leur bec est 
notablement fléchi à la pointe; que leur tôle est 
s u r m o n t é e d 'un appendice osseux; que leurs 
ailes portent des baguettes arrondies, pointues, 
éba rbées . Leur cou est court et épais ; 
l 'ongle du doigt interne est beaucoup plus long 
que le doigt l u i - m ê m e et atteint presque l ' ex t ré
mi té du doigt m é d i a n . 

Cette fami l le ne repose que sur le genre sui
vant. 

LES CASOARS — CASUARIUS. 

Die Kasuare, thé Cassowaries. 

Caractères. — Les casoars ont le bec droit, 
c o m p r i m é l a t é ra lement , à crê te dorsale convexe, 
à mandibules pourvues d'une dent près de la 
pointe, qui est r e c o u r b é e ; les narines, petites, 
ovales, a l longées , s'ouvrent vers l ' ex t rémi té du 
bec, dans un sillon qu i occupe presque toute 
la longueur de cet organe; la tête o rnée d'un 
cimier osseux f o r m é par une saillie du f ronta l , 
recouvert d'une masse c o r n é e et variant de 
forme suivant les e s p è c e s ; le cou nu dans sa 
moi t ié supé r i eu re , p r é s e n t a n t d 'ordinaire, en 
avant, un ou deux appendices ; les ailes courtes, 
dépourvues de r é m i g e s proprement dites, et 
portant cinq tiges arrondies, dégarn ies de bar
bes, et ressemblant à de longs aiguillons c o r n é s ; 
les tarses courts et é p a i s ; les doigts au nombre 

de trois; l'ongle du doigt interne du double plus 
long que les autres; les rectrices proprement 
dites nulles. Le corps tout entier paraît recou
vert de poils, car les barbes des plumes, cour
tes et roides, sont t rès-é loignées les unes des au
tres et ne portent pas de barbules. 

Les deux sexes ne diffèrent pas l'un de l'autre, 
les jeunes n'ont pas la même couleur que les 
adultes, et le cimier n'est qu ' indiqué. 

L' ischion et le pubis ne sont pas soudés 
comme chez l 'autruche. D'après Cuvier, la lan
gue est courte , large, aplatie, lobée sur ses 
bords ; i l n'existe pas de ventricule succenturié 
proprement d i t ; l ' intestin est relativement 
court ; les caecums sont t rès-courts . 

I l n'y a pas longtemps encore, l'on ne con
naissait qu'une espèce du seul genre qui consti
tue cette f ami l l e ; aujourd 'hui on en distingue 
cinq, i l est vrai de dire qu'on ne connaî t encore 
que quelques r ep ré sen t an t s de quelques-unes 
d'entre elles. 

LE CASOAR A CASQUE — CASUARIUS GALEATUS. 

Der Eelmkasuar, the Cassowary. 

Caractères. — Le casoar à casque (Pl. XXX) 
est noi r ; i la la face bleu-vert, l'occiput vert, 
le cou violet en avant, laqae-rouge en ar r iè re ; 
l 'œil brun-rouge, le bec noir, les pattes d'un 
gris jaune. 

Les jeunes sont b r u n â t r e s . 
Les autres espèces sont : 
L E CASOAR DE BENNIÎTT (casuarius Bennettiî), 

vulgairement mooruk; 
L E CASOAR UNICARONCULÉ (casuarius uniappen-

diculatus) ; 
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L E CASOAR B I - C A R O N C U L E (casuarius bicaruncu-
latus) ; 

L E CASOAR DE K A U P (casuarius Kaupii), d é c o u 
vert par Rosenberg dans la N o u v e l l e - G u i n é e ; 

E n f i n le CASOAR AUSTRAL (casuarius australis), 
déc r i t par Gould comme h a b i t a n t la c ô l e s e p t e n -
trionale de l 'Aus t ra l ie . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E n 1597, 
raconte Clusius, des Hol landais , de re tour des 
Indes orientales, a m e n è r e n t à Ams te rdam u n 
oiseau singulier qu 'on n'avait pas encore vu en 
Europe . I l avait é t é t r o u v é à B a n d a , une des 
Moluques, et les i n d i g è n e s le nommaient ému 
o u émeu. Le pr ince de la v i l l e de Lyda jo , à Java, 
l 'avait d o n n é au capitaine de vaisseau Seclinger. 
On le mont ra à Amsterdam pendant plusieurs 
mois pourde l 'argent ; a p r è s , le comte de Salms 
en devint possesseur, et le garda longtemps à la 
Haye; i l f u t d o n n é ensuite à l ' é l e c t eu r palat in , 
Ernest, de Cologne, et par ce lu i -c i à l 'empereur 
Rodolphe I I . C 'é ta i t un casoar. Depuis, beaucoup 
d'autres individus ont é t é a m e n é s en Europe ; 
ils s'y sont m ê m e reproduits , et y sont devenus 
l 'objet de nombreuses observations ; mais nous 
manquons encore de dé t a i l s sur le genre de vie 
de ces oiseaux en l i b e r t é ; nous ignorons m ê m e 
exactement leur aire de dispersion. Le voyageur 
hollandais Forsten a vu le casoar à casque dans 
les f o r ê t s de C é r a m et semble croire q u ' i l ne se 
trouve que dans cette î l e . Le casoar de Bennett 
a é t é d é c o u v e r t dans la Nouvelle-Bretagne. La 
patrie des casoars u n i et b i - c a r o n c u l é s est encore 
inconnue. Le baron Bosenberg a t r o u v é dans 
la N o u v e l l e - G u i n é e le casoar de Kaup . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Tous les 
voyageurs q u i parlent du casoar à l ' é ta t de l i 
b e r t é , s'accordent à dire q u ' i l habite les fo rê t s 
les plus épa i sses et s'y t i en t te l lemen t c a c h é , 
q u ' i l est rare de l 'apercevoir. A u moindre i n 
dice de danger, i l f u i t et d i s p a r a î t aux regards 
de l ' homme. Dans les î les presque d é s e r t e s , i l 
ne do i t pas ê t r e rare, mais on ne le rencontre 
jamais q u ' i s o l é . Les faits tendent à prouver 
combien i l est d i f f i c i l e de pouvoir l 'observer : 
ainsi, dans la N o u v e l l e - G u i n é e , Mul le r n 'a jamais 
t r o u v é l 'occasion de voir un casoar, et cepen
dant i l a souvent r e n c o n t r é la piste de l'oiseau et 
l 'a souvent entendu dans les buissons; à C é r a m , 
Vallace ne put en capturer u n seul, bien q u ' i l se 
f û t convaincu de la p r é s e n c e de cet oiseau dans 
tous les l ieux q u ' i l visi ta. Ceux que l 'on voi t en 
Europe, ont é té pris t ou t jeunes et élevés par 
les i n d i g è n e s , ce q u i expl ique p o u r q u o i ils sont 
si g é n é r a l e m e n t p r i v é s , doux , confiants, tandis 

qu 'en l i b e r t é , ils paraissent p o s s é d e r les q u a l i t é s 
o p p o s é e s . Bennet t d i t que les deux premiers 
mooruks q u ' i l p u t se p r o c u r e r , avaient é t é ap
p o r t é s par des i n d i g è n e s de la Nouvel le-Bre
tagne, à b o r d de YObéron et vendus au capitaine 
D a w l i n . Les i n d i g è n e s a s s u r è r e n t q u ' i l é t a i t i m 
possible de prendre de v ieux casoars,tant ils sont 
cra in t i fs et d é f i a n t s ; i ls f u i e n t au m o i n d r e b r u i t , 
et, g r â c e à leur r a p i d i t é , i ls a t te ignent b ien 
vite des f o u r r é s q u i , pour l ' h o m m e , sont com
p l è t e m e n t i m p é n é t r a b l e s . Ce n'est que dans les 
premiers jours q u i suivent l ' é c lo s ion qu 'on par
vient à s'emparer des jeunes. Ceux que p o s s é d a 
Bennett é t a i e n t t r è s - a p p r i v o i s é s ; ils coura ient 
par tou t dans la cour et dans la maison, a r r i 
vaient sans crainte vers toute personne qu i avait 
l 'habi tude de leur donner à manger Avec le 
t e m p s , i ls devinrent si ha rd i s , qu ' i l s t r o u 
blaient les domestiques dans leurs t r avaux ; ils 
entraient par toutes les portes ouvertes, s u i 
vaient les gens pas à pas, fou i l l a i en t tous les 
coins de la cuisine, sautaient sur les tables et 
sur les chaises, d é r a n g e a i e n t le cuisinier dans 
ses t ravaux. Si l ' on essayait de les p rendre , i ls 
se sauvaient rapidement , se cachaient sous les 
meubles, se d é f e n d a i e n t à coups de bec et de 
pattes. Les laissait-on t ranqui l les , ils r e tou r 
naient s p o n t a n é m e n t à leur place a c c o u t u m é e . 
Si la servante voulai t les chasser, ils la f r a p 
paient, l u i d é c h i r a i e n t les v ê t e m e n t s . I ls cou
raient dans l ' é c u r i e , au m i l i e u des chevaux , 
mangeaient avec eux au r â t e l i e r . I ls entraient 
souvent dans le cabinet de t ravai l de Bennett 
en poussant la porte, s'y p romena ien t t r a n q u i l 
lement , examinaient t ou t , puis s'en a l la ient . 
Chaque chose nouvelle les cap t iva i t ; t ou t b r u i t 
les a t t i ra i t . 

Dans leur d é m a r c h e , les casoars d i f f è r e n t 
beaucoup des autruches. I ls ne courent pas; ils 
t ro t ten t le corps hor izonta l , les longues p lumes 
du c roup ion r e l e v é e s , ce q u i les f a i t p a r a î t r e 
plus hauts du d e r r i è r e que de l 'avant . Les pas ne 
se s u c c è d e n t pas t r è s - r a p i d e m e n t ; mais quand 
le casoar veut f u i r , i l d é p l o i e une vitesse sur
prenante. I l se d é t o u r n e t r è s - a d r o i t e m e n t ; i l 
bondi t j u s q u ' à l m , 3 0 et l m , 6 0 de h a u t . Sa voix 
peut se rendre par : houh, houh, houh, p r o n o n c é 
fa ib lement et d u f o n d de la gorge : c'est là son 
signe de contentement ; car , l o r s q u ' i l est i r r i t é , 
i l souffle comme le chat et le h i b o u . 

La vue est le plus par fa i t de ses sens; a p r è s , 
vient l ' o u ï e ; enf in l 'odorat p a r a î t a s s e z d é v e -

l o p p é . Quant au g o û t , i l est d i f f i c i l e de se 
| p rononce r , et pour le t o u c h e r , on peut d i re 
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simplement qu ' i l existe. Son intelligence ne le 
fai t pas d i f férer à son avantage des autres b r é 
vipennes. I l est plus prudent , mais aussi i l est 
plus m é c h a n t que les s t ru th ion idés . Toute chose 
i n a c c o u t u m é e , si elle ne l 'effraye pas, l'excite, le 
met m ê m e en fureur . I l se préc ip i te alors sur son 
adversaire, que ce soit un homme ou un animal; 
i l saute sur l u i , et cherche à l'atteindre avec son 
bec ou avec ses pattes. C'est surtout pendant 
la saison des amours qu ' i l se comporte de la 
sorte. Les gardiens du Jardin zoologique de Lon
dres ont appris par expér ience que l 'on ne sau
rait ê t re trop prudent avec les casoars. Après 
l 'accouplement, la femelle fond quelquefois avec 
fureur sur le mâle et le tue. Quelques-uns de ces 
oiseaux sont excités par tout ce qui les frappe ; 
ils se p r é c i p i t e n t sur les gens vêtus d'habits 
de couleurs voyantes ; ils deviennent dange
reux pour les enfants, et vont m ê m e j u s q u ' à 
enlever l ' écorce des arbres. Les gardiens de 
tous les jardins zoologiques où se trouvent 
des casoars, les craignent plus que les grands 
f é l i e n s ; on peut, chez ceux-ci, r e c o n n a î t r e leurs 
dispositions à l'expression de leurs traits; avec 
le casoar, i l faut ê t re toujours sur ses gardes, 
far l 'on est exposé chaque instant à en recevoir 
an mauvais coup. 

Les casoars ne déda ignen t pas les aliments t i 
rés du r ègne animal ; mais, en somme, ils sont 
herbivores. On croit que dans leurs forêts na
tales, ils se nourrissent surtout de substances 
végétales molles, de f ru i t s succulents, et qu'ils 
ne touchent pas aux graines, qui rés is te ra ient à 
l 'act ion de leurs organes digestifs. On a vu de 
ces oiseaux captifs avaler des pommes en t iè res , 
mais les rendre telles quelles dans leurs exc ré 
ments. Dans les jardins zoologiques, on leur 
donne un m é l a n g e de pa in , de grains, de pom
mes coupées en morceaux, et ce r é g i m e leur 
convient parfaitement. On les a vus quelquefois 
avaler les poulets et les canetons qui les avaient 
a p p r o c h é s de trop p r è s . 

Nous manquons de renseignements suffisants 
sur le mode de reproduction du casoar en l i 
b e r t é ; on peut admettre cependant q u ' i l ne di f 

fère pas essentiellement de celui de l'autruche." 
La femelle pond de quatre à six œufs dans une 
dépress ion du sol, c r e u s é e a u m i l i e u d'unbuisson; 
le mâle les couve la nui t , et les laisse au mi l ieu du 
jour exposés aux rayons du soleil . Valentyn dit 
avoir vu un casoar couver trois œufs . Ceux-ci 
sont petits, à coquille rugueuse, d'un vert clair 
et pa r s emés de points g r i s - foncé . 

C a p t i v i t é . — Les casoars à casques pondent 
souvent en capt ivi té , mais ce n'est qu ' à Londres 
qu'on a réussi à élever des petits. Le plfts grand 
obstacle rés ide dans la m é c h a n c e t é m ê m e de 
l'oiseau : i l est très rare de trouver un couple v i 
vant en paix. Deux casoars de Bennett, que pos
sédai t le Jardin zoologique de Londres, furent 
peu à peu h a b i t u é s l 'un à l'autre par un excellent 
gardien, et en 1862, ils se reproduisirent. Le mâle 
seul se chargea de l ' incubation. U le fit, pendant 
sept semaines, avec une ardeur t r è s - g r a n d e ; un 
jeune naqui t , mais le m ê m e j o u r i l f u t tué par 
un rat. Dans l 'été de 1866, je vis à Londres un 
jeune casoar à casque , nouvellement éclos , 
qui avait aussi été couvé par le mâ le . L'incuba
t ion avait d u r é du 26 avril au 23 j u i n . Le jeune 
casoar est une ravissante c r é a t u r e , autant par 
sa b e a u t é que par ses allures. I l est couvert d'un 
duvet brun-jaune clair, rayé longitudinalement 
de brun foncé . Le cimier n'est q u ' i n d i q u é ; l'ap
pendice du cou existe dé j à . Le jou r de sa nais
sance, le jeune casoar a une d é m a r c h e encore 
incertaine et chancelante. Mais le lendemain 
ses mouvements sont plus assurés , et i l fait en
tendre sa voix : gluh, gluck, gluck, qui rappelle 
celle des poulets. I l a d'ailleurs beaucoup de 
leurs allures. Le pè re le c o n d u i t , le guide 
avec beaucoup de soll ici tude; i l ne pose sa 
patte à terre que prudemment , après s 'être 
assuré qu ' i l ne blessera pas son petit. Celui-ci 
court sans cesse autour de l u i , ou pour mieux 
dire, sous l u i , sans avoir besoin d 'ê t re appelé . 
Le gardien l u i a d o n n é la pâ t ée des jeunes fai 
sans, et i l en prend souvent, guidé par son père. 
La p r e m i è r e n u i t , i l la passa sous l'aile pater
nelle. Je ne sais si ce casoar est arr ivé à l 'âge 
adulte. 

L E S A P T É R Y G I D É S - APTER YGES 

Die Schnepfenslrausse. 

C a r a c t è r e s . — Les ap té ryg idés sont des nains 
parmi les b rév ipennes . A p r e m i è r e vue , ils pa
raissent é t r ange r s à cette d ivis ion; cependant, 

en examinant de près leurs ca rac tè res exté
rieurs, et surtout en ayant égard à leur organi
sation interne, on est conduit à les ranger parmi-
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les b r é v i p e n n e s . Comme e u x , ils ont des ailes 
r é d u i t e s à un cour t mo ignon d é p o u r v u de r é 
miges, une queue nul le , un plumage d é c o m p o s é . 
Mais ce qu i les dis t ingue essentiellement de 
tous les autres b r é v i p e n n e s , c'est leur bec long 
et mince, à l ' e x t r é m i t é duque l s 'ouvrent les na
rines ; ce q u i les dist ingue aussi, ce sont leurs 
tarses courts , et leurs doigts au nombre de 

quatre. 
Sauf le c r â n e , q u i est c o n f o r m é sur le m ê m e 

type que ce lu i des é c h a s s i e r s , le reste d u sque
lette des a p t é r y g i d é s ressemble à celui de l ' au
t ruche . Rs n'ont pas de clavicule ; les v e r t è b r e s 
cervicales sont t r è s - n o m b r e u s e s , les dorsales sont 
s o u d é e s ; l ' h u m é r u s a au plus 4 cent, de long , 
l 'avant-bras 3 cent.; la m a i n , dans son entier, 
ne m e s u r é que 16 m i l l i m è t r e s , sur lesquels la 
m o i t i é appartient à la seule phalange, qu i r e p r é 
sente la por t ion digitale. 

Cette fami l le ne repose que sur un genre. 

LES APTÉRYX — APTERYX. 

Die Schnepfenstrausse, the Apleryx. 

En 1812 , Barclay, commandant de la Provi
dence, apporta en Angle terre unoiseau fo r t s ingu
l ier , or ig inai re de l ' î le moyenne de la Nouvel le-
Z é l a n d e . Le naturaliste Shaw, q u i le v i t , ne sut où 
le placer; i l f i n i t cependant par l u i donner un 
nom, et l 'appela « oiseau p r ivé d'ailes de la N o u 
vel le-Hollande. » Plus tard, la peau passa dans la 
col lect ion de lo rd Derby, et elle resta longtemps 
exemplaie unique. E n 1833 seulement, cet o i 
seau f u t d é c r i t par Y a r r e l l , q u i le rangea p a r m i 
les b r é v i p e n n e s , b ien q u ' i l en d i f f é r â t sous p l u 
sieurs rapports. Plus ta rd encore, on apporta en 
Europe des peaux d'une e s p è c e t r è s -vo i s ine , et 
a u j o u r d ' h u i , nous savons que ces oiseaux sont 
encore communs dans les fo rê t s des monta
gnes, mais qu ' i ls disparaissent à mesure que 
l ' homme é t e n d le cercle de ses demeures. C'est 
sur eux qu'est f o n d é l 'unique genre, type de la 
fami l le des a p t é r y g i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Avec un corps t rapu les a p t é 
ryx ont le cou cour t et é p a i s , la t ê t e m é d i o c r e . 
Leu r bec, à p r e m i è r e vue, ressemble à ce lu i de 
l ' ib is par sa fo rme a l l o n g é e , g r ê l e ; mais i l en 
d i f f è r e , aussi bien que de celui de tous les o i 
seaux connus , par la posit ion des nar ines , 
s 'ouvrant sur les cô tés de la mandibule s u p é 
r ieure, à l ' e x t r é m i t é a n t é r i e u r e de deux rainures 
qu i , de la base du bec, se prolongent j u s q u ' à la 
pointe. Leurs tarses sont cour ts , robustes , f o r 

tement s c u t e l l é s ; leurs doigts, au n o m b r e de 
quat re , e n t i è r e m e n t l ibres et a r m é s d'ongles 
a c é r é s et robustes ; leurs ailes, r é d u i t e s à un 
cour t m o i g n o n , ne por ten t que quelques tiges 
solides, mais r u d i m e n t a i r e s ; leur queue est 
c o m p l è t e m e n t absente. Leurs plumes sont s i m 
ples, en f o r m e de fer de lance, pendantes, l â c h e s , 
soyeuses, à barbes d é c h i q u e t é e s et augmentant 
de longueur le l o n g d u t r o n c , à pa r t i r d u cou . 

L ' o n n'est pas b ien f ixé sur le nombre d'es
p è c e s que comprend ce genre : les uns en re
connaissent deux, les autres t ro is , d'autres en 
d is t inguent j u s q u ' à qua t re . Cependant, on est 
assez g é n é r a l e m e n t d 'accord pour admet t re les 
trois suivantes. 

L'APTÉRYX AUSTRAL — APTERYX AUSTRALIS 

Der Kiwi, the Kiwi-Kiwi. 

Caractères. — L'aptéryx austral (Pl. XXXI), 
le kivikivi des i n d i g è n e s a la ta i l le d'une poule et 
tout son plumage est b r u n - f e r r u g i n e u x . 

C'est la p r e m i è r e e s p è c e q u i ai t é t é a p p o r t é e 
en Europe, et on doute qu 'el le existe encore au
j o u r d ' h u i . 

L'APTÉRYX DE M AN TELL — APTERYX MANTELLI. 

Caractères. — Cette espèce, que les Austra
liens nomment aussi kivi, d i f f è r e de la p r é c é 
d e n t e / d ' a p r è s Ba r l l e t t , par des tarses plus longs, 
des doigts et des ongles plus courts , u n p lumage 
plus f o n c é et plus rouge, et par les poils longs 
et soyeux q u i couvrent sa t ê t e . 

L'APTÉRYX D'OWEN — APTERYX OWEN1I. 

Caractères. — L'aptéryx d'Owen aurait une 
tai l le plus for te que celle des p r é c é d e n t s et des 
ongles plus robustes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e «les a p t é r y x . — 
Le premier a p t é r y x austral dont Barclay rappor ta 
la peau en Europe avait d ù ê t r e t u é dans les f o 
r ê t s de la baie de Dusky, sur la c ô t e sud-ouest de 
l ' î le m é r i d i o n a l e de la N o u v e l l e - Z é l a n d e . 

Depuis , le B r i t i s h M u s é u m a r e ç u une seconde 
d é p o u i l l e , provenant de la m ê m e loca l i t é . Ce 
sont les seuls exemplaires que j e connaisse; 
presque tous ceux que l ' o n voi t ac tuel lement 
dans les col lect ions, proviennent de l ' î le septen
t r ionale , et appart iennent à l ' a p t é r y x de Man te l l . 

L ' a p t é r y x que Gould a d é d i é à l ' i l l u s t r e anato-
miste anglais Owen , provient , c o m m e l ' a p t é r y x 
austral , de l ' î le m é r i d i o n a l e , et l ' on s o u p ç o n n e 
l'existence dans cette m ê m e î le d'une q u a t r i è m e 
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e spèce , connue des indigènes sous le nom de 
roaroa. De Hochstetter, auquel j ' emprunte ces 
renseignements, assure que l ' ap téryx de Man-
tel l se trouve encore aujourd 'hui dans les parties 
boisées et inhab i t ées de l'île septentrionale, 
mais qu ' i l a c o m p l è t e m e n t disparu de la zone 
h a b i t é e , et q u ' i l est plus di f f ic i le à apercevoir 
qu'on ne le croirai t . Dieffenbach avait dé jà d i t , 
que dans les d ix -hu i t mois qu ' i l passa à la Nou
ve l le -Zé lande , et m a l g r é la promesse faite par 
l u i d'une belle r é c o m p e n s e , i l ne put se procurer 
qu'une peau d 'ap té ryx ; elle l u i f u t d o n n é e par 
un colon e u r o p é e n du havre de Mongonin, au 
nord de la baie des Iles. 

« I l m'est ar r ivé la m ê m e chose : j ' a i exploré 
bien des local i tés de l'île septentrionale où cet 
oiseau existe encore, à ce qu'assuraient les i n d i 
gènes , mais sans pouvoir m'en procurer un seul 
ind iv idu . 

u On m' indiqua, comme renfermant un grand 
nombre d ' ap t é ryx de Mante l l , L i t t le -Barr ie r -
Island, petite île boisée , c o m p l è t e m e n t déser te , 
du golfe de Hauracki , p rè s d 'Auckland, et des 
montagnes boisées et peu f r é q u e n t é e s qu i se 
trouvent sur la côte sud-est de l'île septen
tr ionale, entre le cap Palliser et le cap Oriental. 
Cette île n'est f o r m é e que par une montagne 
haute de 2,383 pieds; elle n'est abordable que 
quand la mer est tout à fa i t calme, et la p r é 
sence d 'un oiseau d é p o u r v u d'ailes indique 
qu'elle a d û ê t re autrefois en communicat ion 
avec le continent (1). » 

L ' ap t é ryx d'Owen est encore commun sur des 
contre-forts des montagnes, vers le dé t ro i t de 
Cook. « Les i nd igènes , continue Hochstetter, 
que j ' a i r e n c o n t r é s à Collingwood près de la baie 
d'Or, se mirent en chasse, a t t i rés par une r é 
compense de c inq livres sterling que je leur pro
mettais, et trois jours a p r è s , ils m'apportaient 
deux ap té ryx vivants, un mâ le et une femelle, 
qu'i ls avaient pris p rès de la source du Rock-
River et du Slate-River, à une altitude de 3,000 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Lorsqu'en 
1861, Skeet explora les montagnes de la pro
vince de Nelson, entre le Takaka et le Buller , i l 
trouva, sur les versants herbeux des montagnes, 
à l'est de l 'Owen-River, les ap té ryx si nombreux, 
qu'avec l'aide de deux chiens, i l en put prendre 
chaque nui t de quinze à vingt . L u i et ses gens 
ne vécuren t que de chair de ces oiseaux. » 

(1) Cette opinion peut être discutée. Serait-il donc im
possible que l'aptéryx ait gagné cette île à la nage? 11 me 
semble devoir en être capable. (Note de l'auteur.) 

A u sujet du roaroa, notre auteur, rapportant 
une relation de John Rochfo r t , di t qu ' i l a à peu 
près la taille du d indon; que ses pattes sont ar
mées d'ongles t rès-for ts , aveclesquels i l sait très-
bien se d é f e n d r e contre les chiens, et sort sou
vent victorieux de la lutte contre ces animaux. 
Haast écr i t à Hochstetter que dans les monta
gnes de Buller, à une altitude de 3,000 à 4,000 
pieds au-dessus du niveau de la mer, i l a sou
vent vu en hiver, sur la neige, les pistes d'un 
grand ap t é ryx , que la nu i t i l a f r é q u e m m e n t en
tendu son c r i , mais que n'ayant pas de chiens, 
i l ne put s'en procurer. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des ap té ryx .— 
«Ce que l 'on conna î t du genre de vie de l'apté
ryx de Mantell (Kivi des indigènes) , continue 
Hochstetter, doit sans doute s'appliquer aussi aux 
autres ap té ryx : ce sont des oiseaux nocturnes 
qu i , le j ou r , restent c a c h é s dans des trous creu
sés en terre, de p r é f é r e n c e sous les racines des 
grands arbres, d 'où ils ne sortent, la nuit, que 
pour chercher leur nourr i ture . Celle-ci se com
pose d'insectes, de larves, de vers, de graines 
de diverses plantes. Ils vivent par paires; ils 
courent et ils sautent avec une rapidité sur
prenante. 

« Après l 'homme, les chiens et les chats sont les 
ennemis les plus redoutables des aptéryx. Les 
ind igènes les attirent en imitant leur c r i ; ils les 
ébou i s sen t par la lueur de leurs torches, et les 
prennent avec la main ou les assomment à coups 
de bâ ton . On les chasse aussi avec des chiens. 
C'est à ces poursuites incessantes qu ' i l faut atri-
buer la disparit ion du k i w i des endroits habités.» 

Quant à leur mode de reproduction, Hoch
stetter se borne à dire que la femelle pond un 
œuf , et que s'il faut en croire les indigènes, le 
m â l e et la femelle le couvent alternativement. 
Nous ne savons s'il avait connaissance de la re
lation de Sclater. Celui-ci r eçu t , en 1863, par 
l ' i n t e rméd ia i r e de Grey, le réc i t suivant d'un co
lon du nom de Manning, habitant Hokianga. 
« I l y a quelques a n n é e s , un vieux Néo-Zélan-
dais, qui avait été un grand chasseur à l 'époque 
où les ap té ryx é t a i en t encore abondants, me 
raconta une histoire s ingu l i è re sur la façon dont 
ces oiseaux couvaient. Je ne puis me porter ga
rant de la r éa l i t é du fa i t ; mais je crois devoir le 
citer. Cet i n d i g è n e m'a d i t que le k i w i ne se 
posait pas sur son œuf , comme le font les autres 
oiseaux, mais sous l u i . 11 enterre cet œuf assez 
p r o f o n d é m e n t dans le sol, creuse ensuite un 
couloir au-dessous de l u i , de m a n i è r e à décou
vr i r environ le tiers de l 'œuf, qui touche son 
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M i l 

Vig. 136. — La Ganepetière champêtre(p s 541}, 

corps, quand l'oiseau est c o u c h é dans le cou lo i r . 
L ' é t a t d 'un œuf que j ' a i eu, semble conf i rmer 
cette assertion. Les deux tiers de sa longueur , 
en effet , ceux du cô té du petit bout, sont com
p l è t e m e n t blancs, tandis que l 'autre tiers, le 
gros bout par c o n s é q u e n t , est sali et déco lo ré 
par le contact, sans doute, du corps de l 'oiseau. 
La d i f f é r e n c e de colorat ion des deux parties 
é t a i t i n d i q u é e par une ligne c i rcula i re . Je me 
repens maintenant d'avoir lavé cet œ u f ; j 'avais 
oub l i é le r é c i t de l ' i n d i g è n e . » 

V o i c i ce q u ' é c r i t à Layard M . Webster , qui 
habite é g a l e m e n t Hokianga. « I l y a environ 
quatorze ans, un i n d i g è n e t rouva un œ u f d ' a p t é 
ryx sous les racines d 'un petit arbre, d'un 
k a u r i , et, a p r è s avoir pris l 'œuf, i l ret i ra l 'oiseau 
l u i - m ê m e d u f o n d du t r o u . Les N é o - Z é l a n d a i s , 
qui paraissent c o n n a î t r e le k i w i , assurent q u ' i l 
ne pond jamais qu ' un seul œuf, dans u n e c a « 
vité q u ' i l a c r e u s é e l u i - m ê m e dans u n sol sec, 

BREHM. 

sous les racines d un arbre. L ' œ u f est recouvert 
de feuilles et de mousse ; l a f e r m e n t a t i o n de ces 
substances p r o d u i t une chaleur suffisante pour 
faire d é v e l o p p e r l 'œuf ; la d u r é e de cette i n c u 
bat ion est de six semaines. Quand le jeune est 
éc los , sa m è r e vient l 'aider à sor t i r d u t r o u . » 

« Heureusement, d i t Sclater, nous sommes à 
m ê m e de conf i rmer ces faits p a r l e s observations 
que nous avons pu fa i re sur u n a p t é r y x femel le 
du Jard in zoologique de Londres . Sans s ' ê t r e 
a c c o u p l é e , cette femel le a cependant pondu 
dix fois , du 9 j u i n 1859, jusqu 'en 1863. E l l e pon
dait u n œ u f au p r i n t e m p s , un autre e n v i r o n trois 
mois a p r è s . Plus d'une fois , e l le a e s sayé de 
couver; d u moins , a p r è s la ponte , on l 'a vue 
c o u c h é e sur son œ u f et l 'on a eu de la peine à 
l 'en chasser. I l est donc probable que l ' a p t é r y x 
ne pond q u ' u n œ u f à la f o i s , mais q u ' i l a deux 
c o u v é e s par an ; q u ' i l d é p o s e son œ u f dans u n e 

c a v i t é , comme le d i t Webs ter , et que la femelle 

I V — 378 
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le couve. » L 'œuf de l 'aptéryx est t rès -grand re
lativement à la taille de l'oiseau ; son poids est 
de 14 onces et demie, le quart du poids de la 
m è r e . 

C a p t i v i t é . — Les expér iences faites au Jardin 
zoologique de Londres ont surabondamment 
prouvé qu ' i l n ' é ta i t pas dif f ic i le de tenir des 
ap t é ryx en captivi té . La femelle dont nous ve
nons de parler, f u t d o n n é e en 1852 par le gou- ' 
verneur Eyre à la société zoologique de Londres, . 
et a m e n é e en Angleterre par le capitaine j 
Erskine. Elle vit encore au moment où j ' éc r i s ; 
(1866). Sa cage est une écur ie sombre, dans un J 
coin de laquelle on a amassé quelques fascines. 
Le jour , l'oiseau sJy cache; car c'est un vér i table 

animal nocturne, qui n'aime pas à se montrer 
tant que le soleil est sur l 'hor izon. Le gardien le 
sor t - i l de sa cachette, i l y retourne au plus vite, 
et se dissimule sous la paille. Après le coucher 
du soleil, i l devient t rès -ac t i f ; i l court rapide
ment de côté et d'autre, foui l le tous les coins 
de sa prison, enfonce son long bec dans le sol, 
comme le font les bécasses . On le nourr i t de 
viande de mouton finement hachée et de vers 
de terre. I l mange, chaque jou r , une demi-livre 
de viande environ. 

R é c e m m e n t , la société zoologique a reçu deux 
autres ap té ryx , et i l faut espérer que, bientôt, 
nous conna î t r ons exactement le mode de repro
duction de ces singuliers oiseaux. 

L E S É C H A S S I E R S — GRALLATORES. 

Die Stelzvôgel. 

Si l 'on cons idère attentivement ce riche 
groupe d'oiseaux, que presque tous les natura
listes comprennent de la m ê m e f açon et dés i 
gnent du m ê m e nom à'échassiers, l ' idée nous 
vient que les oiseaux que nous réun issons ainsi 
dans un m ê m e ordre, ne sont nul lement voisins 
les uns des autres. I l y en a parmi eux de grands 
et de petits, de trapus et de sveltes, à bec long 
et à bec court, à pattes hautes et à pattes courtes, 
à ailes obtuses et à ailes a iguës , à plumage ser ré 
et à plumage l âche , b iga r ré ou u n i f o r m e ; et à 
ces d i f fé rences d'organisation correspondent 
aussi des d i f férences de m œ u r s , d'habitudes, de 
rég ime ; d i f férences bien plus p r o n o n c é e s que 
dans les autres ordres. Aussi, quelques natura
listes ont-ils séparé certains de ces oiseaux, pour 
les réun i r à d'autres ordres; mais l'anatomie 
c o m p a r é e nous apprend que sous ces d i f férences 
apparentes, i l existe une grande u n i f o r m i t é de 
type. Pour mo i , je ne doute p^s que l 'on n'ar
rive à diviser les échass ie r s en plusieurs ordres, 
komme on l'a fai t de nos jours pour l'ancien or
dre des pa lmipèdes ; cependant je persiste à me 
ranger à l 'opinion généra le , aucun des sys tèmes 
proposés ne me paraissant i r r ép rochab l e . Je 
me bornerai donc à faire ressortir les grandes 
divisions, groupes ou sous-groupes, que l 'on peut 
établir dans l 'ordre des échass iers . 

C a r a c t è r e s . — De ce qui p r é c è d e , i l r é su l t e 
qu ' i l est di f f ic i le d ' indiquer des ca rac t è re s com
muns à tous les échass ie r s . Un cou long el grêle 
des pattes longues et minces, nues jusqu'au-

dessus de l 'ar t iculat ion tibio-tarsienne, l'existence 
de trois ou quatre doigts, tels sont les carac
tè res propres au plus grand nombre. Nous 
pouvons encore ajouter que les ailes ne sont 
pas rudimentaires, et que les plumes sont con
formées suivant le type ordinaire. Le bec varie 
tellement de forme, que nous ne pouvons songer 
à le déc r i r e d'une façon générale ; i l en est de 
m ê m e des ailes et de la queue. 

La colonne ver tébra le est fo rmée de treize à dix-
hui t ve r t èb res cervicales, de sept à dix dorsales, 
de treize à seize sacrées , de sept à neuf caudales. 
Le squelette des membres est bien développé; le 
sternum est souvent p r o f o n d é m e n t échancré à 
son bord pos té r ieur . La langue varie beaucoup: 
elle est g é n é r a l e m e n t courte et obtuse; l'œso
phage est vaste, sans jabot proprement dit, mais 
pourvu d'une dilatation parfois cons idérab le ; 
le ventricule s u c c e n t u r i é est petit ; l'estomac 
membraneux et dilatable ; l ' intestin générale
ment long. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Peu d'ani-
maux sont aussi aptes que les échassiers à s'ac
commoder de toutes les loca l i t és , de tous les 
climats; aussi sont-ils de vér i tab les oiseaux cos-
mopol ites ; et ce ne sont pas seulement des 
familles, ce sont m ê m e certaines espèces dont 
on constate la dispersion sur toute la surface de 
la terre, dans toutes les zones. 

Moeurs, habi tudes et r é g i m e . — Les échas
siers se trouvent par tout : p r è s des cours d'eau, 
dans les bas-fonds, aussi bien qu'au haut des 
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montagnes, à la l i m i t e des neiges é t e r n e l l e s , au 
pied des glaciers ; dans les marais comme dans 
les d é s e r t s b r û l é s par le solei l et sur les rochers 
les plus d é s e r t s . Aussi l o i n que la mer est l ib re 
vers les r é g i o n s polaires, aussi l o i n s ' é t end l 'a i re 
de dispersion de ces oiseaux. Ce sont eux q u i , 
avec les oiseaux aquatiques, an iment la mer, 
peuplent ses rivages ; ce sont eux aussi q u i ha 
bi tent les marais et les rives des fleuves. Plus 
on s'approche de l ' é q u a t e u r , plus sont n o m 
breux aussi les é c h a s s i e r s , et plus ils cont r ibuent 
à donner à la fo rme du pays u n aspect c a r a c t é 
r i s t ique . 

D é j à , on les rencontre en grand nombre dans 
les bas pays du m i d i de l 'Europe . « Rien de plus 
at trayant, de plus beau, d i t Baldamus, que les 
marais de la Hongrie, avec leurs peuplades d ' o i 
seaux, remarquables autant par le nombre des 
indiv idus , que par la d ivers i t é des e s p è c e s . Qu 'on 
prenne connaissance de ces oiseaux d'eau et 
de marais dans un m u s é e ; puis, qu 'on se les 
f igure tous r é u n i s , é t a l a n t leurs teintes diverses, 
le blanc de neige, le jaune pail le, le gris, le 
no i r , le jaune d'or, le p o u r p r e ; les uns h u p p é s , 
les autres e m p a n a c h é s ; les uns à pattes hautes, 
les autres à pattes courtes, et tous courant , 
gr impant , nageant, plongeant, volant , vivant en 
u n mot , se d é t a c h a n t sur l 'azur du cie l , sur le 
vert des prairies, et l 'on m'accordera bien que 
cette popula t ion a i lée des marais doi t o f f r i r 
un spectacle surprenant. » 

Mais la Hongrie et les provinces danubiennes 
ne sont pas encore l 'Eldorado des é c h a s s i e r s . 
Plus que pour les autres oiseaux, leur nombre 
s ' acc ro î t à mesure qu 'on s'approche des t r o p i 
ques, quoique cependant on les t rouve aussi en 
grand nombre dans le N o r d . Ce sont eux que l 'on 
rencontre par tout dans les tundras, que l 'on 
a p e r ç o i t , dans les f je lds , où ils sont à peine moins 
abondants que les l a g o p è d e s ; mais ce n'est que 
dans la zone tropicale qu' i ls se mont ren t avec 
toutes leurs variations. L à , le nombre des i n d i 
vidus augmente en m ê m e temps que celui des 
e spèces . A les y voir aussi m u l t i p l i é s , on se 
demande comment la nature peut suff i re à tous 
leurs besoins. Le naturaliste pour ra i t seul esti
mer la q u a n t i t é de substances nut r i t ives que 
l'eau of f re à son monde an imal , se d é t r u i s a n t 
sans cesse l u i - m ê m e . Mais le naturaliste ne sau
ra i t r é p o n d r e à cette question : « Comment est-
i l possible de rassasier tant de mi l l i a rds d 'o i 
seaux? » car i l c o n n a î t l ' é t e n d u e des besoins de 
chacun. 

P o u s s é par un f o r t vent d u nord , m o n bateau 
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fend i t t rois j o u r s duran t les flots gris du N i l ; 
chaque j o u r , j e parcourus au moins 150 k i l o m è 
tres, et pendant t rois j o u r s , sur les deux rives 
d u fleuve, sur toutes les î l e s , l 'œi l ne r encon t ra i t 
qu 'une f i le non in t e r rompue d ' é c h a s s i e r s , se r e 
posant, courant , p é c h a n t , se baignant ; i l y avait 
là par centaines de m i l l e des i nd iv idus d 'une 
m ê m e e s p è c e , et une c inquantaine d ' e s p è c e s d i f 
f é r e n t e s . Chaque marais , chaque é t a n g où s'amas
sent l 'eau de pluie ou celle des inonda t ions , 
est e n t o u r é , est couvert d 'un nombre é q u i v a 
lent de ces oiseaux. L 'hab i t an t d u N o r d q u i 
n'a pas eu occasion de vo i r de pareils rassem
blements, se prend à douter de leur existence; 
mais celui qu i en a é t é t é m o i n , est con t ra in t 
d'avouer que les mots l u i manquent pour les 
d é c r i r e . I l peut les é v a l u e r à un m i n i m u m ; i l 
sera tou jours au-dessous de la r é a l i t é . 

I l en est de m ê m e dans le sud de l 'Asie , dans 
les grandes î les avoisinantes, dans l ' A m é r i q u e 
centrale et dans l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . L e 
voyageur, q u i remonte u n des grands fleuves des 
Indes, de Malacca, de S i a m , est d 'abord f r a p p é 
d ' é t o n n e m e n t à la vue des fleurs blanches, super
bes, q u i b r i l l en t sur les arbres; mais i l est b i en 
plus surpris quand, en s 'approchant, i l constate 
q u ' i l est en p r é s e n c e de fleurs vivantes; q u ' i l a 
soussesyeux des é c h a s s i e r s , p e r c h é s par m i l l i e r s 
sur les arbres. Le long des lacs viennent se pres
ser des q u a n t i t é s innombrables de ces oiseaux, et 
souvent ils f o rmen t des rangs s e r r é s , surplus ieurs 
mil les d ' é t e n d u e . Spix et Mar t ius parlent de 
l ' impression que leur fit un pe t i t é t a n g t r è s - p o i s 
sonneux. Les spatules roses é t a i e n t r a n g é e s en 
longue file le long du b o r d , les cigognes g é a n t e s 
se promenaient dans l 'eau, des poules d'eau 
é t a i e n t au m i l i e u des canards, et des vols n o m 
breux de vanneaux c i rcula ient à la l i s i è r e d u 
bois. « C ' é t a i e n t des cr is , u n bab i l , u n g a z o u i l 
lement sans fin ; plus nous c o n s i d é r i o n s ce spec
tacle, où les oiseaux seuls joua ien t u n r ô l e 
avec toute leur l i b e r t é , toute leur i n d é p e n d a n c e 
d'allures, moins nous avions le courage de les 
t roubler par une attaque ennemie . Nous v î m e s 
là plus de dix m i l l e oiseaux, o c c u p é s , chacun à 
sa f a ç o n , à o b é i r à son ins t inc t de conservat ion. 
Le spectacle de la c r é a t i o n semblait s ' é t a l e r de
vant nous, et i l nous aura i t f r a p p é s d'une f a ç o n 
plus a g r é a b l e encore, si le r é s u l t a t de nos r é 
flexions n'avait é t é que la guerre , t ou jour s la 
guerre, est le sort et le b u t final et m y s t é r i e u x 
de l 'existence animale . » 

Cela est vra i ; les é c h a s s i e r s f o n t la guerre à 
d'autres an imaux , pendant qu ' i l s sont de l eu r 
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côté victimes d'une guerre incessante. Tous 
sont p r é d a t e u r s . I l en est, certes, qui peuvent 
s'attaquer à des substances végétales ; mais au
cun ne s'abstient d'aliments provenant du r è g n e 
animal. Plusieurs rivalisent en fé roc i té avec les 
rapaces. Ils ne cbassent pas seulement les ani
maux in fé r i eu r s , mais encore les ver tébrés , 
ceux du moins qu'ils peuvent d é g l u t i r . Le h é 
ron, que l 'on regarde g é n é r a l e m e n t comme un 
oiseau pêcheu r , tue et avale tout petit rongeur, 
tout petit oiseau dont i l peut s'emparer. L ' échas -
sier qui se nourr i t ordinairement d'insectes, de 
vers et de mollusques, mêle à ce r é g i m e , lors
qu ' i l en trouve l'occasion, un poisson ou un rep
t i l e ; g é n é r a l e m e n t , c'est dans le monde aquati
que qu'ils rencontrent leur proie ; exceptionnel
lement, la terre a à fourn i r leur nour r i tu re . 

Sous le rapport des f acu l t é s , les échass iers le 
c è d e n t peu aux autres oiseaux. I l n'est guè re 
possible de les comparer aux perroquets et aux 
chanteurs ; ils n 'ont pas les facu l tés éga lement 
déve loppées des premiers; ils n'ont n i la voix, n i 
les allures vives, gaies et joyeuses des seconds ; 
mais ils sont s u p é r i e u r s à bien des oiseaux que 
nous avons appris à c o n n a î t r e . Leur marche 
varie depuis la d é m a r c h e lente et majestueu-e 
j u s q u ' à la course la plus rapide. Leur vol ne va
rie pas moins : ceux qu i courent vite, volent 
aussi rapidement; ceux qui marchent lentement, 
ne franchissent l'espace qu'en battant lentement 
des ailes. Quelques échass ie rs s 'é lèvent dans les 
airs avec autant de rap id i té que le rapace f o n 
dant sur sa proie; d'autres ne s'avancent que 
lourdement, presque p é n i b l e m e n t ; d'autres, en 
volant, déc r iven t des cercles, font des crochets, 
comme n'en font g u è r e que les rapaces. En 
généra l , les échass ie rs sont remarquables par 
la diversi té de leur v o l ; quelques-uns jonglent 
l i t t é r a l emen t . Dans les arbres, ils se trouvent 
g é n é r a l e m e n t é t r a n g e r s ; i l en est cependant que 
l 'on peut, à juste t i t re , cons idé re r comme o i 
seaux arboricoles; ils passent la nui t sur les 
arbres, et à l ' époque de la reproduction ils y 
établ issent leur n id . 

La plupart des oiseaux échass ie rs r é g n e n t sur 
l 'eau. Sauf ceux d'entre eux qui se distinguent 
par leurs habitudes exclusivement terrestres, 
tous nagent, et plusieurs t r è s -b i en ; i l en est 
m ê m e qui sont devenus de vér i tables oiseaux 
aquatiques, nageant et plongeant à merveille. 

Sous un rapport, la nature semble avoir été 
ingrate à l ' égard des échass iers , nous voulons 
parler de la voix. On en trouve bien chez les
quels la facu l té l 'exprimer deb sons est assez 

déve loppée ; mais ils sont en petit nombre, et 
encore leur voix n'est ag réab le que quand on la 
compare à celle des autres échassiers . C'est à 
peine si la plupart d'entre eux lancent une note ; 
d'autres font entendre un rauque sifflement, 
d'autres ènco re ont une voix g r i n ç a n t e , d'autres 
une voix rauque ; quelques-uns poussent des 
cris plaintifs, i l en est qui cherchent, en faisant 
claquer leur bec, à remplacer la voix qui leur 
manque. 

La plupart sont bien par tagés sous le rapport 
des sens et de l ' intelligence. U n'en est aucun 
dont la vue soit peu p e r ç a n t e , l 'ouïe obtuse, le 
toucher peu sensible; i l n'en est pas, dont le 
goût et l 'odorat soient en réal i té aussi rudimen-
taires qu'on le croit . En examinant attentivement 
des échass iers captifs, on voir qu'ils savent par
faitement distinguer les aliments savoureux de 
ceux qui le sont moins. Chez plusieurs, le bec 
devient un organe de tact t rès délicat; i l ne pa
raî t pas le c é d e r à nos doigts en exquise sensi
bi l i té . Tous les échass iers font preuve de pru
dence, de jugement ; quelques uns nous éton
nent par leur intelligence. Cependant, fort peu 
d'entre eux nous paraissent des êtres attrayants. 
Les espèces les plus petites se montrent inof
fensives; c'est au plus si elles ont de la tendance 
à provoquer et à agacer; mais les grandes 
espèces sont despotes ; plusieurs sont mé
chantes , r u s é e s , conscientes de leur force, et 
s'en prennent aux autres animaux, et même à 
l 'homme. Leur instinct de sociabilité n'en est 
cependant pas a l t é r é ; toutefois, i l n'y a d'union 
réelle qu'entre espèces qu i n'on trien à crain
dre les unes des autres. Entre les milliers d'é-
chassiers qu i se trouvent rassemblés dans un 
m ê m e endroit, i l n'y a pas de véri table amitié; 
les plus grands ne s ' inqu iè ten t nullement des 
petits, et ceux-ci les évi tent , pleins d'une ter
reur respectueuse , j u s q u ' à ce qu'un danger 
commun vienne leur faire oublier toutes leurs 
dissensions intestines. A l'approche de ce dan
ger les moins prudents savent profiter de l'intel
ligence des autres. 

I l est d i f f ic i le de déc r i r e d'une façon générale 
le mode de reproduction des échassiers ; la 
forme et la position du nid ; le nombre, la gran
deur, la coloration des œ u f s ; le mode de déve
loppement et d ' é d u c a t i o n des petits, tout varie 
c o n s i d é r a b l e m e n t . Les uns sont élevés dans le 
n i d ; les autres l 'abandonnent aussi tôt nés . Tan
tôt le nid flotte sur l 'eau; t a n t ô t i l consiste en 
une simple dépress ion c reusée dans le sable ; 
t an tô t i l est construit dans des herbes, dans les 
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roseaux, ou bien sur un arbre ou sur u n pla
teau de rochers.- Certaines e s p è c e s n 'on t qu ' un 
œuf par c o u v é e ; la p lupar t en pondent de trois 
à c i n q , quelques-unes de six à d ix . Ceux dont 
le n id f lot te sur l'eau ou est é t ab l i à ter re , em
m è n e n t leurs petits peu de temps a p r è s leur 
éc los ion , tandis que ceux qu i n ichent sur les 
arbres sont de vé r i t ab l e s s é d e n t a i r e s . Les pre
miers apprennent rapidement à chercher eux-
m ê m e s leurs a l iments ; les seconds sont l o n g 
temps nourr i s par leurs parents. 

Tous les é c h a s s i e r s q u i nichent dans la zone 
t e m p é r é e é m i g r e n t ; ceux m ê m e s q u i , dans cer
taines loca l i tés , ne f o n t qu 'errer , entreprennent 
dans d'autres c o n t r é e s de longs voyages. Les uns 
parcourent de vastes espaces, d'autres s ' a r r ê 
tent et se f ixent dans le m i d i de l 'Europe. Ceux 
qu i vivent sur les bords de la mer, voyagent en 
suivant les cô tes , ar r ivent de la sorte dans des 
pays q u i semblent en dehors de leur aire de 
dispersion, s'y é t ab l i s sen t m ê m e . A i n s i , i l en est 
que l 'on trouve sur presque toute la surface de 
la terre. Ceux qu i habitent l ' é q u a t e u r sont aussi 
sol l ici tés par le besoin de voyager; ils errent, 
mais avec une r é g u l a r i t é parfaite : c'est une 
vér i t ab le é m i g r a t i o n . 

Les échass i e r s ont à se garder d 'un grand n o m 
bre d'ennemis : les plus grands d'entre eux, 
assez forts pour se d é f e n d r e , assez prudents pour 
évi ter les attaques, n 'ont pas à les redouter; 
mais les petites e spèces ont à craindre tous les 
carnassiers et tous les rapaces, et m ê m e cer

tains é c h a s s i e r s q u i d é t r u i s e n t l eur p r o g é n i 
tu re . 

Chasse. — Presque par tou t , l ' h o m m e aug ' 
mente encore le nombre de ces ennemis ; i l 
ne p rend que quelques e s p è c e s sous sa protec
t i o n , l i e n est q u i , par leurs d é p r é d a t i o n s , r e n 
dent l eur chasse l é g i t i m e ; d'autres sont c h a s s é s 
à cause de l 'excellence de l eu r cha i r . 

C a p t i v i t é . — Quelques é c h a s s i e r s ne peuvent 
se faire à la perte de leur l i b e r t é ; la p lupar t , ce
pendant, supportent fac i lement la c a p t i v i t é . 
Certaines e s p è c e s deviennent m ê m e rapidement 
de v é r i t a b l e s oiseaux de basse-cour, et gagnent 
la faveur des personnes q u i les p o s s è d e n t . 

I. LES ALECTORIDES - ALECTORWES. 

Die Eùbnerstehen. 

Caractères. — Le premier des grands grou
pes ou sous-ordre, que compor te l 'o rdre des 
é c h a s s i e r s , est ce lu i des alectorides, lesquels 
é t a b l i s s e n t une sorte de t r ans i t i on entre les 
g a l l i n a c é s et les g r a l l é s . I l s sont c a r a c t é r i s é s 
par u n corps é p a i s ; u n cou assez cou r t ; les 
pattes moyennement hautes; les doigts au n o m 
bre de t r o i s ; un bec de la longueur de la t ê t e . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils v iven t 
autant sur la terre que dans l 'eau ; se nourrissent 
de substances animales et v é g é t a l e s ; n i chen t à 
terre et sont p r é c o c e s ou n id i fuges , c ' e s t - à - d i r e 
qu 'en naissant ils abandonnent le n i d . 

L E S O T I D I D E S — OTIDES. 

Die Trappen. 

Les o t id idés sont r a n g é s par quelques auteurs 
p a r m i les ga l l i nacés , par d'autres parmi les b r é 
vipennes; mais, d ' a p r è s Nitzsch, l ' é t u d e de leurs 
organes internes ne jus t i f i e aucune de ces o p i 
nions, et ils doivent occuper une place i n d é 
pendante, mais voisine des oiseaux de marais. 

C a r a c t è r e s . — Les o t i d i d é s sont des oiseaux 
de grande ou de moyenne ta i l le , au corps l o u r d , 
au cou moyen et épa i s , à la t ê t e assez grande. 
Ils ont le bec f o r t , conique, sauf à sa base où i l 
est aplat i , un peu ren f l é p rè s de la pointe de la 
mandibule s u p é r i e u r e ; des tarses é p a i s , de hau
teur moyenne ; des doig ts au nombre de trois ; 
des ailes bien d é v e l o p p é e s , grandes, l é g è r e m e n t 
concaves, à r é m i g e s laiges et fortes, dont la 
t r o i s i è m e est la plus longue ; la queue f o r m é e 

de v ing t pennes larges ; le p lumage lisse et s e r r é , 
souvent vivement c o l o r é ; les plumes du cou et 
de la tê te a l l o n g é e s chez la p l u p a r t . Le m â l e d i f 
f è r e de la femel le par sa taille plus fo r t e , ses 
couleurs plus vives. Les jeunes, dans leur pre
mier p lumage, ressemblent à la f e m e l l e . 

D ' a p r è s Ni tzsch , la colonne v e r t é b r a l e c o m 
prend quatorze v e r t è b r e s cervicales, h u i t do r 
sales et six caudales. Ces d e r n i è r e s f o r m e n i 
par l eur ensemble une sorte de t r i ang le . Elles 
sont munies de longues apophyses é p i n e u s e s , 
qu i vont en d i m i n u a n t de longueur de la se
conde à la d e r n i è r e ; cel le-ci en est d é p o u r v u e . 
Les deux p r e m i è r e s c ô t e s sont fausses, non 
osseuses; les six autres sont assez larges, et la 
po r t i on osseus s 'articule avec le s t e rnum. Ce-



L E S É C H A S S I E R S . 

lui -c i diffère c o m p l è t e m e n t de celui des b rév i 
pennes ou des gal l inacés , et ressemble au con
traire à celui du pluvier ; le b r é c h e t est très-volu
mineux; le sternum offre de chaque côté , à sa 
partie p o s t é r i e u r e , deux é c h a n c r u r e s obs t ruées 
par une membrane. Le bassin est aussi confor
m é comme celui du pluvier. Les os du membre 
supé r i eu r sont plus développés que chez les 
gal l inacés . L'avant-bras est plus long que l ' h u 
m é r u s ; le squelette de la main l'est moins. A u 
membre pos té r ieur , c'est la jambe qui a le plus 
d ' é t e n d u e et la cuisse qui est la plus courte. Le 
p é r o n é se soude au t ibia vers la moi t i é de sa hau
teur. Les apophyses temporales sont t r ès -g randes , 
les os palatins t rès - la rges . Le squelette de la t ê te 
ressemble à celui du pluvier La fourchette 
n'est pas t rès - for te ; elle est faiblement r e c o u r b é e 
d'avant en a r r i è r e , et n'a pas d'apophyse. L'os 
coracoïde et la clavicule sont courts, l 'omoplate 
est large. Presque tous les os sont pneumatiques. 
La langue ressemble à celle de la poule; elle 
rempl i t toute la cavité buccale, dont elle a la 
forme; elle est molle , l égè remen t bifide en 
avant, divisée en a r r i è r e en forme de fer de flè
che, dente lée à son bord pos té r ieur . Le ventri
cule succen tu r i é est grand; l'estomac membra
neux, sacciforme, t rès-di la table ; la rate petite ; 
le foie moyen, la vésicule bi l iaire volumineuse; 
l ' intestin large, ayant plus de six fois la lon
gueur du corps; les c œ c u m s sont t rès - longs . 
L'appareil respiratoire p ré sen te aussi diverses 
p a r t i c u l a r i t é s ; au-dessous de la peau du cou, 
en avant de la t r a c h é e , se trouve u n vaste sac 
membraneux, qu i s'ouvre sous la langue ; i l 
n'existe que chez le mâ le adulte ; pendant la 
saison des amours, ce sac est rempli d'air, mais 
ap rès cette é p o q u e , i l revient sur l u i - m ê m e , et 
cela de telle façon que d'excellents anatomistes, 
n'ayant pu le retrouver, en ont nié l'existence. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 
exceptée , on trouve des o t id idés dans toutes les 
parties du monde, mais surtout en Af r ique et en 
Asie : ce sont, en effet, des oiseaux des steppes. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Chez nous, 
les ot id idés habitent les plaines unies et décou
vertes. Ils n'y sont pas, i l s'en faut, aussi nom
breux que dans les steppes. Ils évi tent les fo rê t s , 
mais non les lieux couverts de buissons clair
s e m é s , que recherchent surtout les petites es
pèces . 

D'ordinaire, les ot id idés vivent en petites 
troupes fo rmées par la r é u n i o n de plusieurs 
familles; mais, a p r è s la saison des amours, ils 
se réun i ssen t en bandes de plusieurs centaines 

d ' individus; bandes qu i restent unies pendant 
des semaines. Les espèces , qui habitent les con
t rées du sud, sont s éden ta i r e s ; celles qui vivent 
dans les pays t e m p é r é s é m i g r e n t r é g u l i è r e m e n t , 
ou bien errent i r r é g u l i è r e m e n t dans un espace 
for t é t e n d u . 

Quelque lourds que paraissent les ot ididés, 
ils se meuvent avec une grande légèreté . Ils 
marchent ordinairement à pas m e s u r é s , mais 
rapidement. Leur vol pa ra î t plus maladroit 
qu ' i l ne l'est r é e l l e m e n t ; car, ap rès avoir couru 
quelque temps, les ot ididés prennent leur essor, 
gagnent une certaine hauteur et volent, sinon 
t rès-v i te , du moins longtemps ; ils traversent 
aussi la mer. 

Leur voix est t r è s -d i f f é r en t e selon les espèces. 
Quelques-uns sont presque muets ; c'est au 
plus s'ils produisent des sons, ou mieux des 
bruits ; d'autres, au contraire, ont une voix forte 
et retentissante, qu'i ls font souvent entendre. 

L'odorat excep té , leurs autres sens sont bien 
déve loppés , et quiconque a eu occasion d'ob
server des o t id idés , ne leur refusera pas l 'in
telligence. Tous sont prudents ; ils examinent 
soigneusement ce qu i leur pa ra î t suspect; ils se 
laissent rarement surprendre; ils profitent de 
l ' expér ience , ne se fient m ê m e pas aux êtres les 
plus inoffensifs. En outre, ils sont très-irritables 
e l violents, et on ne peut leur dén ie r une cer
taine f ie r té . S'ils fu ient l 'ennemi qu'ils ont à 
redouter, ils l u i tiennent tê te au besoin, et ils 
font m ê m e face à l 'homme. Ils vivent en assez 
bonne harmonie avec leurs semblables, mais ils 
les combattent avec acharnement quand l'a
mour ou la jalousie est en j e u . Ils ne craignent 
pas d'attaquer d'autres oiseaux aussi gros et 
aussi forts qu'eux. Les vieux mâles deviennent 
m ê m e tout à fa i t m é c h a n t s . 

Le genre de vie des o t id idés rappelle celui 
des ga l l inacés , et aussi ce lu i des pluviers. Ne les 
trouble-t-on pas, ils passent toute la jou rnée à 
terre; le mat in , ils se battent entre eux, ils 
crient, mangent; vers m i d i , ils se couchent, se 
reposent, se baignent dans le sable ; le soir, ils 
vont faire leur second repas, puis gagnent une 
retraite a s su rée , pour y passer la nui t . Dans 
bien des endroits, ils se montrent r égu l i è remen t 
à des heures d é t e r m i n é e s sur certains points; 
chaquejour , ils s'en vont vers d'autres localités, 
ou bien ils parcourent un cer ta in espace avec 
la m ô m e r é g u l a r i t é . 

Les ot id idés se nourrissent surtout de ma
t ières végé ta les ; lesjeunes ne mangent que des 

| insectes, et p é r i s s e n t q u a n d ils n'en trouvent pas. 
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Ce n'est que quand ils sont à demi adultes, lors
que toutes leurs plumes sont p o u s s é e s , qu ' i l s 
commencent à prendre des substances v é g é t a l e s . 
Les o t i d i d é s mangent des graines, des feu i l les , 
des bourgeons, des f r u i t s ; i ls a imen t à picoter 
les feui l les e l l e s - m ê m e s : i ls ne touchent pas à 
des feui l les de c h o u i so lées qu 'on l eu r donne, 
tandis qu ' i l s sont t r è s - f r i a n d s d'une t ê t e de 
chou e n t i è r e . E n c a p t i v i t é , i ls s 'habituent vite à 
manger du pa in . 

Les o t i d i d é s se reproduisent à la f i n d u p r i n 
temps. Les grandes bandes q u i s ' é t a i en t f o r m é e s 
en h iver , se sont alors dissoutes;"chaque m â l e s'est 
choisi une femel le . On a d i t que les vieux m â l e s 
avaient deux ou plusieurs femel les ; certains 
naturalistes ont m ê m e r a n g é les o t i d i d é s pa rmi 
les oiseaux polygames ; mais les observations 
les plus exactes tendent à prouver le contra i re . 
Cependant, l ' un ion des deux é p o u x ne p a r a î t pas 
ê t r e f o r t i n t i m e . Les m â l e s , à l ' é p o q u e des 
amours, se mont ren t exc i t é s au dernier po in t . 
Us marchent majestueusement, le cou gon f l é , 
les ailes b o m b é e s , la queue é t a l ée ; ils combat 
tent va i l l amment contre t o u t r i v a l , et font en
tendre presque cont inue l lement leur voix. A p r è s 
l 'accouplement, la femelle creuse une l é g è r e d é 
pression au m i l i e u des emblavures, des hautes 
herbes, et y fa i t ses pontes. Le nombre d ' œ u f s 
d'une c o u v é e est, chez les grandes e s p è c e s , de 
deux ; chez les petites, de t rois à s i x . L a femelle 
couve seule, elle est seule aussi à conduire ses 
petits. Plus t a rd , le m â l e r e jo in t sa f ami l l e et 
l u i sert de f idèle gardien. Les jeunes o t i d i d é s 
naissent couverts de duvet et ont dans les pre
miers jours une d é m a r c h e lourde et maladroi te . 
Us croissent lentement ; ce n'est q u ' à c inq ans 
que les grandes e s p è c e s sont c o m p l è t e m e n t 
adultes. 

Chasse. — Partout, on chasse ces oiseaux 
avec passion, leur grande prudence augmente 
les d i f f i cu l t é s de leur poursui te et excite l ' i n t e l 
ligence du chasseur. On emploie contre eux 
les moyens les plus divers, mais le s u c c è s ne 
couronne pas toujours les peines qu 'on se donne. 
U est cependant assez facile de les capturer avec 
des p i èges . 

C a p t i v i t é . — Les o t i d i d é s s 'habituent mal à 
la c ap t i v i t é . Pris v ieux, ils refusent la nour r i tu re 
qu 'on leur donne, et se laissent m o u r i r de f a i m ; 
pris jeunes, i l leur f a u t beaucoup de soins, pour 
qu ' i l s puissent veni r à b i e n . Je dois cependant 
dire que l 'é lève des o t i d i d é s n'est pas aussi d i f 
ficile qu 'on l'a p r é t e n d u . En n ' oub l i an t pas que, 
jeunes, ils sont insectivores, plus ta rd herbivores; 

en changeant leur n o u r r i t u r e suivant leur â g e , 
l ' on r é u s s i r a . En Hongr ie et en Russie on en 
é lève beaucoup ; i l nous en arr ive d ' A f r i q u e , 
d'Asie et d 'Aus t r a l i e ; ce q u i prouve qu ' i l s peu
vent supporter la c a p t i v i t é . 

LES OUTARDES — OTIS. 

Die Trappen, The Bustards. 

Caractères.— Les outardes ont un bec un peu 
plus court que la t ê t e , robuste, é l evé et large à 
la racine, d é p r i m é au niveau des fosses nasales, 
ensuite r e n f l é et convexe j u s q u ' à la po in te , q u i 
est é c h a n c r é e ; des narines sans s i l lon de p r o 
longement , p e r c é e s dans une large fosse m e m 
braneuse qui occupe la base d u bec ; des ailes 
presque s u b a i g u ë s , les t r o i s i è m e et q u a t r i è m e 
r é m i g e s é t a n t les plus longues ; des tarses c o u 
verts d 'un r é s e a u de petites éca i l l e s hexagones; 
la base de la mandibule i n f é r i e u r e , chez les m â 
les adultes, garnie de chaque c ô t é d'une 
touffe de plumes é t r o i t e s et plus ou moins a l 
l o n g é e s . 

Ce dernier a t t r ibu t f o r m e le c a r a c t è r e essen
t ie l du genre otis de la p lupar t des m é t h o d e s 
orni thologiques r é c e n t e s . Ce genre ainsi m o d i 
fié a pour type l ' e spèce suivante, q u i appar t ient 
à notre faune. 

L'OUTARDE BARBUE — OTIS TARDA. 

Der Grosstrappe, the great Bustard. 

Caractères.— L'outarde barbue, la grande ou
tarde, oie-outarde, autruche d'Europe ( P l . X X X I i ) , 
comme on l'a encore a p p e l é e , est un m a g n i f i q u e 
oiseau. Le m â l e a la t ê t e , le haut de la po i t r i ne , 
une partie de la face s u p é r i e u r e de l 'ai le d 'un gris 
c e n d r é c l a i r ; les plumes du dos d 'un jaune r o u x , 
r a y é e s de noi r en travers ; celles de la nuque 
rousses, celles du ventre d 'un blanc sale ou d 'un 
blanc j a u n â t r e ; les rectrices externes presque 
e n t i è r e m e n t blanches, les autres d 'un rouge 
roux , m a r q u é e s à leur pointe d 'une tache b l a n 
che, p r é c é d é e d'une bande -noire; les r é m i g e s 
d'un gr i s -brun f o n c é , avec les barbes externes 
et l ' e x t r é m i t é d 'un b run-no i r , et les tiges d 'un 
blanc j a u n â t r e ; les plumes de l 'avant-bras b l a n 
ches à leur racine, no i res dans le reste de leur 
é t e n d u e , les d e r n i è r e s é t a n t presque e n t i è r e 
ment blanches; la barbe f o r m é e d'une t renta ine 
de plumes é b a r b é e s , longues , é t r o i t e s , d ' un 
blanc g r i s ; l 'œi l b r u n - f o n c é ; le bec n o i r â t r e ; 
les pattes grises. I l mesure l m , 0 8 à l m , 1 6 de 
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long et 2 m ,47 à 2™,64 d'envergure ; la longueur 
de l 'aile est de 75 cent. ; celle de la queue, de 
30. Son poids est de 15 k i l og . et plus. 

La femelle a une taille plus faible, un p lu
mage moins v i f , et n'a pas de barbe. Elle a au 
plus 80 cent, de long et 2 m è t r e s d'enver
gure. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
l'outarde barbue ou grande outarde dans toute 
l 'Europe, à partir du sud de la Suède et du cen
tre de la Russie, ainsi que dans une grande 
partie de l 'Asie; en Af r ique , elle ne se montre 
que dans le nord-ouest, en t rès-pe t i t nombre, 
en quelque sorte i so lément et seulement en h i 
ver. Elle a à peu près c o m p l è t e m e n t disparu de 
l 'Angleterre. Elle est assez rare en Allemagne, 
t rès-rare en France et en Espagne. C'est en Hon
grie, dans les steppes de la Russie et dans l'Asie 
centrale qu'elle est le plus nombreuse. Dans ses 
migrations, ou p lu tô t dans ses voyages, ede arrive 
non-seulement dans le Sud, mais encore dans des 
pays où on ne la voit point en d'autres saisons : 
par exemple, en Hollande et en Suisse; mais 
elle ne se montre jamais que dans les vastes 
plaines. En Allemagne, on la trouve en Saxe, 
dans le d u c h é d 'Anhalt , dans le Brandebourg, 
la Silésie, les plaines de la Thuringe et certaines 
parties de la Bavière . On l 'y voit souvent par 
bandes d'une centaine d' individus. Toutefois, 
on ne peut comparer ces bandes aux vols consi
dérables que l 'on rencontre en Hongrie et dans 
les steppes de la Russie. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L'outarde 
barbue recherche les endroits où l 'on cultive 
des céréa les . Dans les hautes steppes proprement 
dites de l'Asie centrale, Radde la vi t moins 
commune que dans les steppes d'Udinski et de 
Bargusin et dans la vallée de Selenga, bien que 
le sol y fû t montueux ; mais on y cultivait des 
céréales . En Grèce, elle se montre dans toutes 
les plaines. C'est éga l emen t dans les grandes plai
nes fertiles des deux Castilles, de la Manche, de 
l 'Estramadure, de la Basse-Andalousie , qu'on 
la trouve en Espagne. On ne rencontre que 
quelques individus isolés dans les îles de la Mé
d i t e r r a n é e . 

L'outarde barbue n'est pas un oiseau séden
taire. Chez nous, elle ne change pas r é g u l i è r e 
ment de demeure; mais elle habite un do
maine t rès é t e n d u , elle s'y meut sans cesse et 
dans un espace de plusieurs lieues. I l en est 
autrement en Russie et dans l'Asie centrale, 
où elle arrive au printemps. D 'après Radde, elle 
vient dans la Daourie au commencement de 

mars, et elle reste jusqu'au mois d ' a o û t dans 
le canton où elle s'est reproduite. Ses migrations 
sont donc de peu d ' é t e n d u e . A n t i n o r i di t qu'en 
1858, à Burgas , p rès de Varna, on tua un 
grand nombre d'outardes à coups de bâ ton; 
d'autres naturaliste ont aussi vu .des bandes de 
ces oiseaux dans les pays m é d i t e r r a n é e n s . D'un 
autre côté , on apprend que dans certaines loca-
l i t ésoù elles se reproduisent, les outardes ne quit
tent pas en hiver leur domaine d ' é té , et que, par 
les temps de neige, elles ont souvent à souffrir. 
La misè re contribue sans doute à les faire s'at
trouper, car ce n'es qu'en hiver qu'on en ren
contre des bandes nombreuses. 

L'outarde barbue évite les grandes forêts, où 
chaque buisson l u i est un obstacle. Elle évite 
éga lement les lieux h a b i t é s ; car elle connaît le 
danger qu'elle aurait à courir si elle se meltaitsous 
le regard et les atteintes de l 'homme. Kulz ra
conte qu ' à Eupatoria, par un temps de froid 
persistant, i l vi t de grands vols d'outardes 
barbues passer sur la vi l le et si bas qu'on pou
vait les t i rer de dessus sa porte. U est loin d'en 
ê t re ainsi chez nous. L'outarde ne s'y établit 
que dans les grandes plaines, là où elle peut 
apercevoir de lo in l 'arr ivée d'un homme; elle 
recherche les lieux c o m p l è t e m e n t découverts, et 
ne se laisse pas facilement tromper. Naumann 
raconte que, pour observer cet oiseau, i l dut 
construire dans les champs des cabanes en 
terre et s'y rendre avant le lever du jour. Et en
core f a u t - i l , pour que l 'on puisse s'en servir que 
l'outarde se soit fami l iar i sée avec ces huttes de
puis des mois, ou tout au moins des semaines; 
qu'elle ait reconnu qu'elles ne renferment rien 
qui doive l u i nuire . Chaque changement dans 
le lieu où elle p â t u r e ordinairement, chaque trou 
qui y est c r e u s é , a t t i r e son attention et éveilleses 
soupçons . D 'après Naumann, à la suite de lon
gues pluies, l 'outarde barbue, pour éviter l'hu
midi té qu i r è g n e dans les moissons, et qui lui 
est nuisible, est obl igée de se montrer sur les 
routes ou sur les champs en j a c h è r e ; mais dès 
qu'elle aperçoi t au loin quelque chose de suspect 
elle se hâ t e de d i spa ra î t r e au mil ieu des em-
blavures. En hiver, elle recherche les champs 
où elle peut trouver à manger, ceux par 
exemple, qu i sont s emés de blé d'hiver; dans 
cette saison, elle est encore plus prudente 
qu'en é t é ; elle doit supp lée r par une attention 
plus soutenue à l 'abri naturel qu'elle ne trouve 
plus au mi l i eu des moissons. Elle passe la nuit 
dans les champs les plus éloignés des habita
tions, dans les friches et les j a c h è r e s ; mais 



L ' O U T A R D E B A R B U E . 537 

Fig. 137. Le Pluvian d'Egypte (p. 550). 

•elle ne s'y rend qu 'au c r é p u s c u l e ; en outre , 
elle semble é t ab l i r des sentinelles q u i se r e l è 
vent et q u i vei l lent au salut de toute la c o m m u 
n a u t é . « A peine le j o u r commence-t- i l à pa
r a î t r e , d i t Naumann, que les outardes s ' éve i l l en t ; 
elles se l è v e n t , s ' é t e n d e n t , battent des a i les , 
marchent lentement de cô té et d 'autre, puis 
elles s'envolent s i m u l t a n é m e n t , les plus 
vieilles et les plus lourdes f o r m a n t l ' a r r i è re -
garde, et elles gagnent leur l ieu de p â t u r e , qu i 
est tou jours é l o i g n é de celui où elles passent la 
n u i t . 

La d é m a r c h e de l 'outarde barbue est lente et 
m e s u r é e , ce qu i l u i donne u n cer ta in air de 
m a j e s t é ; cependant, quand le besoin la presse, 
elle cour t avec une si grande r a p i d i t é , qu 'un 
chien a de la peine à l 'a t te indre . Avant de 
s envoler, elle fa i t deux ou trois bonds, comme 
pour prendre son é l a n ; elle s 'élève dans l 'air , 
n i t rès -v i te , n i sans trop de peine; elle se meut 
au moyen de coups d'aile qu i se s u c c è d e n t l en 
tement , et quand elle a enfin a t te in t une certaine 
hauteur , elle glisse dans l ' a i r si rapidement, que 
le chasseur q u i veut la t i r e r doi t ê t r e bien s û r 
de l u i et de son arme, pour pouvoir l ' a t te indre . 
Naumann d i t qu 'une cornei l le do i t fa ire bien des 

BREHM. 

efforts pour suivre au vo l une outarde barbue. 
Quant à m o i , je n 'ai jamais vu cet oiseau avancer 
dans l 'a i r aussi rap idement . Lorsqu 'e l le vole, 
elle é t e n d le cou en avant, les pattes en a r r i è r e , 
mais son t ronc l o u r d s ' incl ine un peu en ar
r i è r e ; c'est à ces signes qu 'on peut la recon
n a î t r e de t r è s - l o i n . Ce n'est que dans les steppes 
de la Russie qu'el le vole à p o r t é e de f u s i l du 
s o l ; en Al lemagne , elle sait j u s q u ' o ù va l ' a rme 
du chasseur. Si une bande d'outardes s 'é lève en 
m ê m e temps, chacune se t ien t à une certaine 
distance des autres, comme si elle redouta i t les 
coups d'aile des voisines. 

La voix de l 'outarde barbue est d i f f i c i l e à t ra
duire . El le consiste en u n ron f l emen t s i ngu 
l ier , qu i ne s ' é t e n d q u ' à une fa ib le distance. Je 
n'ai entendu que ce son, ou p l u t ô t ce b r u i t , de 
la part d'outardes captives. S ' i l f a l l a i t le noter , 
j e le ferais par : psae aerr ; quant à son i n t o n a 
t ion , i l m'est impossible de la d é c r i r e . Pendant 
la saison des amours , Naumann a entendu u n 
son bas et sourd , q u ' i l compare au houh houh houh 
du pigeon domes t ique . 

La vue est de tous les organes des sens de 
l 'outarde le plus d é v e l o p p é . C'est ce que l 'on 
constate par fa i tement aussi bien chez les i n d i -

I V - — 379 
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vidas libres que chez ceux que Ton tient en cap
t ivi té . Rien n ' é c h a p p e à ses regards, et b ientôt 
elle apprend à estimer à leur juste valeur les im
pressions visuelles, a De t rès - lo in , dit Naumann, 
l'outarde barbue aperçoi t le danger; voit-elle 
une personne isolée, elle la tient pour suspecte ; 
et quand celle-ci, encore t rès -é lo ignée de son 
gib ier , croit qu'elle n'en a pas été vue, et 
qu'elle pourra le surprendre, elle se trompe. 
Elle se trompe éga lemen t , si elle espère gagner 
quelque monticule, quelque fossé, s i tué entre 
elle et les outardes, et, grâce à cet abri , appro
cher à por tée de fus i l . A u moment m ê m e où elle 
se flatte d'avoir échappé à ses regards, l'oiseau 
prend la fu i te . G é n é r a l e m e n t , quand elles soup
ç o n n e n t un danger, les outardes tendent le 
cou ; en les voyant dans cette at t i tude, les unes 
immobiles, les autres allant çà et là, l 'homme 
e x p é r i m e n t é r e conna î t qu'elles ont cessé de 
pa î t re et qu'elles vont prendre la fui te . Toute 
personne qu i les cons idère avec attention, que 
ce soit une femme, un paysan ou un berger, leur 
semble é g a l e m e n t suspecte ; mais qu'une femme 
c h a r g é e d'un fardeau passe sans s ' inqu ié te r de 
leur p résence ; qu 'un pâ t r e , qu'un paysan pa
raissent uniquement occupés de leurs bestiaux, 
elles se montrent plus confiantes, et encore ne 
se laissent-elles guè re approcher à po r t ée de 
fus i l . Souvent, on dira i t qu ' à trois cents pas 
elles peuvent lire sur la figure des gens s'ils sont 
bien ou mal i n t e n t i o n n é s ; qu'elles savent par
faitement distinguer un fusil d'un bâ ton ou d'un 
instrument de labour . 

Naumann croi t que leur ouïe et leur odorat 
sont bien moins parfaits. Caché dans un fossé 
recouvert de terre, i l s'est t rouvé plusieurs fois 
au mi l i eu des outardes, et les a vues se prome
ner autour de sa cachette; i l aurait m ê m e pu en 
prendre avec la main, et cependant elles ne f a i 
saient nulle attent ion à la f u m é e de sa pipe, qui 
sortait par une ouverture p ra t i quée dans la paroi 
de la hutte. Je crois, d ' après ce que j ' a i pu 
observer chez des outardes captives, qu ' i l y a là 
une erreur. Toujours est-il que l'outarde bar
bue entend t r è s -b ien . 

Lorsqu'elle est adulte, l 'outarde se nourr i t 
presque exclusivement de plantes vertes et de 
grains ; dans le jeune âge , elle ne mange que des 
insectes. Elle s'attaque à toutes les plantes qu i 
poussent dans nos champs, à l'exception peut-
être des pommes de terre, ; elle semble p r é f é r e r 
les choux et la salade; mais, en cas de n é c e s 
s i t é , elle mange aussi les pousses d'herbes. 
En hiver, elle se nourri t surtout de colza et de 

céréales d'hiver; en é té , elle prend des insectes 
mais sans leur faire r ée l l emen t la chasse. L ' h i 
ver, elle d é t e r r e parfois ses aliments avec les 
pattes. Elle avale de petits grains de quartz pour 
facil i ter sa digestion; pour apaiser sa soif, la 
rosée du matin , qu'elle boit goutte à goutte, lui 
su f f i t . 

D é j à , au mois de févr ier d ' ap rè s Naumann, 
on remarque un changement dans les allures des 
outardes. « E l l e s cessent de venir visiter régu
l i è remen t leurs p â t u r a g e s habituels, d i t - i l , de 
vivre r éun i e s . Elles sont plus vives, inquiètes 
j u s q u ' à un certain poin t ; on dirai t qu'elles sont 
comme contraintes d'errer tout le jour d'un en
droit à l 'autre. Les m â l e s commencent à pour
suivre les femelles; celles-ci se dispersent. La 
société se r e l âche , sans se dissoudre encore. 
Dans ce moment, on voit les outardes, oublieu
ses de leur prudence ordinaire, voler à une fai
ble hauteur au-dessus des arbres, des villages et 
m ê m e des endroits les plus an imés . Le port fier 
et majestueux, bouff i comme un dindon, la 
queue étalée en éventai l , le mâ le s'avance à côté 
de la femelle, s'envole à une courte distance, 
puis revient b i en tô t la rejoindre. » 

W o l f a observé au Jardin zoologique de Lon
dres des outardes mâles en amour, et a pu les 
dessiner tout à son aise. Ses beaux dessins mon
trent que l'oiseau prend alors les postures les 
plus s ingul iè res et les plus variées. Son sac gut
tura l se gonfle; son cou, à ce moment, paraîtavoir 
doub lé de volume. A u commencement, l'outarde 
barbue marche les ailes l é g è r e m e n t pendantes, 
la queue obliquement relevée ; mais bientôt 
l 'amour la transporte c o m p l è t e m e n t . Elle gonfle 
tout à fa i t son cou, renverse la tête en arrière, 
é tale et laisse pendre les ailes, mais, en môme 
temps, elle en re lève et en retourne toutes les 
plumes en avant et en haut, de telle sorte que 
les de rn i è r e s scapulaires recouvrent le derrière 
de la tê te , pendant que les plumes de la barbe 
la recouvrent en avant ; elle rabat sa queue de 
façon à n'en faire voir que les couvertures i n 
fér ieures ; elle incline vers le sol l'avant du 
corps. En m ê m e temps, elle devient au plus 
haut degré courageuse et querelleuse. Un mâle, 
à ce moment, est pour un autre mâle un objet 
de haine. Se rencontrent-ils, ils cherchent à s'in
t imide r , et comme ils sont a n i m é s des mêmes 
sentiments, ils en viennent aux prises. Les deux 
vaillants champions fondent l 'un sur l 'autre; 
ils bondissent, se portent des coups de bec et de 
pattes, se poursuivent au vol , planent, se pré
cipitent l 'un sur l 'autre le bec tendu. Mais bien-
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tô t arrive une p é r i o d e de repos; les vainqueurs 
se sont conquis des femelles. Les m â l e s plus f a i 
bles cherchent encore à i m i t e r , sur une moindre 
é c h e l l e , les combats s é r i e u x de leurs anciens. A 
par t i r de ce momen t , on rencontre le m â l e et la 
femelle ensemble : où l ' un se d i r ige , l 'autre 
suit . 

Naumann d i t avoir eu occasion d'observer la 
vie conjugale des outardes barbues ; que ses 
observat ions , a j o u t é e s à celles de son p è r e , 
embrassent plusieurs a n n é e s , et que t r è s - r a r e 
men t i l a vu plus d'une femelle avec un m â l e . 
« Si l 'outarde vivait en po lygamie , ajoute-
t—il, cela certes ne nous aurai t pas é c h a p p é . 
Nous devons donc croire que, comme la caille, 
elle s'accouple, mais qu'elle contracte parfois 
deux unions, lorsque, sa p r e m i è r e compagne 
é t a n t en t ra in de couver, elle cherche une se
conde femelle encore c é l i b a t a i r e . Je doute donc 
que l 'outarde vive en polygamie. » Je partage 
e n t i è r e m e n t ce doute, bien que n'ayant pas eu 
l 'occasion d'observer longuement la grande ou
tarde; mais je m'appuie sur ce que j ' a i pu obser
ver en A f r i q u e , chez d'autres e spèces . 

L 'outarde barbue chois i t t r è s - s o i g n e u s e m e n t 
l 'emplacement où elle construi t son n i d , la 
v ie i l le plus encore que la jeune. Si les cé réa les 
sont assez hautes pour qu'une couveuse puisse 
ê t r e c o m p l è t e m e n t c a c h é e , la femel le creuse 
dans le sol une l é g è r e d é p r e s s i o n , la tapisse de 
quelques chaumes d e s s é c h é s , et y pond deux, 
quelquefois t rois œ u f s , ovales , courts, à co
qui l le épa i sse , d 'un grain grossier, ternes, se
m é s de taches et d 'un m o i r é f o n c é sur un fond 
ver t -o l ivâ t re clair ou vert gris mat. 

La femelle ne s'approche de son n i d qu'avec 
une grande prudence, en rampant et en év i t an t 
de se montrer . El le avance le cou re levé ; mais 
dès qu'el le a p e r ç o i t que lqu 'un , elle se couche à 
terre. U n ennemi s'avance-t-il, elle rampe dans 
les b l é s , sans ê t r e vue. Le danger la su rp rend- i l , 
elle s'envole, mais b i e n t ô t elle s'abat dans les 
moissons et se sauve en courant . Si un homme 
touche à ses œ u f s , elle les abandonne ; de 
m ê m e , elle ne revient plus à son n id si on a 
beaucoup m a r c h é aux alentours. « Quand i l 
vente f o r t , d i t Naumann, quand les b l é s ag i t é s 
produisent un m u r m u r e q u i l ' e m p ê c h e d 'en
tendre le b r u i t des pas, elle peut alors ê t r e sur
prise, et ne se lever que lorsque l ' a r r ivant est 
seulement à quelques m è t r e s . On peut ê t r e sû r , 
dans ce cas, qu'elle ne reviendra plus au n i d . 
Elle n 'y retourne que si l ' incuba t ion est avan
c é e , si les œ u f s sont sur le po in t d ' é c l o r e . n 

A p r è s une incubat ion d 'environ trente j o u r s , 
lesjeunes é c l o s e n t ; ils sont couverts d 'un duv^t 
laineux, b r u n â t r e , t a c h e t é de n o i r . La m è r e les 
s è c h e , les r é c h a u f f e , puis les e m m è n e avec e l l e ; 
elle leur t é m o i g n e la plus vive tendresse, s'ex
pose au danger pour les sauver, a recours à la 
ruse, cherche à a t t i re r sur elle l ' a t ten t ion de 
l ' ennemi , et, quand elle est parvenue à le t r o m 
per, elle revient vers ses peti ts , q u i se sont tapis 
à terre ; ceux-c i t rouven t une p ro tec t ion excel
lente dans leur plumage dont la te inte se con
fond avec celle d u sol. 

Les jeunes outardes barbues passent leur p re 
mier â g e dans les emblavures ; ce n'est que plus 
t a rd , et quand leur m è r e n ' a p e r ç o i t aucun 
homme à l ' ho r i zon , qu 'el le les condu i t dans les 
j a c h è r e s , mais tou jours à p r o x i m i t é d'une re
trai te a s s u r é e . Les jeunes outardes se nou r r i s 
sent de petits c o l é o p t è r e s , de sauterelles, de 
larves, que leur m è r e prend et l eur donne. Ce 
n'est qu'assez ta rd qu ' i l s apprennent à chercher 
e u x - m ê m e s leurs a l iments , et, à ce momen t , i ls 
commencent à manger des substances v é g é t a l e s . 
A un mois, i ls peuvent voleter ; quinze jou r s 
a p r è s , ils volent assez b ien et accompagnent 
leurs parents dans leurs excursions. 

Chasse. — L 'outarde barbue est un gibier no
ble, non-seulement par sa ta i l le et sa b e a u t é , 
mais encore par les d i f f i c u l t é s q u ' i l y a de l ' a 
border. Les chasses qu 'on l u i f a i t sont deplusieurs 
sortes ; mais elle sait é c h a p p e r à toutes. Sa d é 
fiance fa i t qu'el le ne se laisse pas t romper fac i le 
ment ; elle r e c o n n a î t le chasseur, m ê m e quand i l 
est d é g u i s é en f e m m e ; elle f u i t le p i é t o n comme 
le cavalier. Au t r e fo i s on la chassait avec le char à 
carabines, v é r i t a b l e machine i n f e rna l e , f o r m é e 
de neuf canons de f u s i l r e l i é s ensemble, en
voyant neuf balles à la fo is , et qu 'on ne pouvai t 
transporter, à cause de sa l ou rdeu r , q u ' à l 'aide 
d 'un char. Plus t a r d , on employa le char à ou
tardes, consistant tout s implement en un char de 
paysan, garni e x t é r i e u r e m e n t de p a i l l e , q u i 
dissimule le chasseur. Un valet de labour , couver t 
de ses v ê t e m e n t s ordinaires, c o n d u i t ce char vers 
le l ieu o ù les outardes on t é t é s i g n a l é e s ; on f a i l 
halte à une distance convenable, et le chasseur 
se h â t e de t i r e r sur les plus beaux m â l e s . M a l g r é 
toutes ces ruses, on ne parv ien t pas t ou jou r s à 
aborder un oiseau si c r a i n t i f . 

Dans les steppes de la Russie , au dire de tous 
les voyageurs, on fa i t poursu ivre les outardes 
par des l é v r i e r s ; en Asie, on les chasse au fau
con. Dans la saison des f r i m a s , d ' a p r è s N o r d -
man , i l arr ive quelquefois que le temps change 
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subitement, et que des troupes d'outardes sont 
surprises par une gelée blanche: dans ces cas, 
leur vol é tan t para lysé pendant les p r emiè re s 
heures de la ma t inée , les habitants, mon té s sur 
d'excellentschevaux,les poursuivent à la course et 
en tuent bon nombre avec des bâ tons et des t r i 
cots : c'est ce que rapporte aussi Pallas. D'un 
autre côté , Kulz di t que, « quand i l fai t f r o id , 
les outardes arrivent parfois en grand nombre 
vers les habitations isolées des Tatares, et qu'a
lors on les prend facilement. » Les pièges, les 
lacets, donnent rarement de bons résu l t a t s . 
L 'homme ne serait donc pas le plus grand des
tructeur d'un oiseau aussi déf iant que l'outarde 
barbue. Bien plus redoutables sont les carnas
siers et les rapaces qui peuvent s'emparer d'une 
outarde adulte, ou enlever les jeunes sous les 
yeux de leurs parents. 

C a p t i v i t é . — Pour élever des outardes bar
bues, i l faut les prendre jeunes ; les vieilles ne 
supportent pas la perte de leur l iber té . J'ai dé jà 
d i t que l 'élève des outardes étai t moins diff ic i le 
qu'on ne l 'admet g é n é r a l e m e n t . Les Hongrois 
surtout sont passés maî t res en cet art. Certains 
d'entre eux, grands amateurs en ce genre, ne 
perdent presque aucune jeune outarde. Les éle
veurs e x p é r i m e n t é s ne se donnent m ê m e pas la 
peine de prendre des jeunes; ils a c h è t e n t aux 
bergers des œuf s t rouvés dans les champs et les 
font couver par des poules ou des dindes. Ils 
nourrissentles poussins nouvellement éclos avec 
des sauterelles, des vers de terre, de la chair de 
poulet finement h a c h é e ; plus tard, ils leur don
nent des chairs plus consistantes, et enfin des 
herbes vertes et du gra in . L ' h u m i d i t é , à laquelle 
les jeunes outardes sont t r è s - sens ib le s , consti
tue la principale diff icul té de l 'élevage ; i l faut 
donc, pour les conserver, les tenir dans un lieu 
chaud et sec. A u j o u r d ' h u i , les outardes figurent 
dans tous les jardins zoologiques, sauf peu t -ê t re 
dans ceux de la Belgique et de la Hollande. A 
Vienne et à Pesth, on peut s'en procurer de v i 
vantes autant qu'on le dés i re , et leur pr ix est 
t o m b é à 75 francs p ièce . Lorsque l'outarde bar
bue est h a b i t u é e au r é g i m e de la capt ivi té , elle 
peut vivre plusieurs années sans demander au
cun soin particulier, et on la conserve d'autant 
mieux qu'on l u i donne un espace plus considé
rable, qu'on la laisse plus l ivrée à e l l e - m ê m e . 
D 'après mes expé r i ences , elle ne peut vivre dans 
une é c u r i e ; elle doit rester toute l 'année en plein 
air. Une paire que j ' a i sous les yeux habite son 
enclos depuis trois ans dé jà , et n'a donné aucune 
peine. Le mâle est un oiseau fier et superbe : i l 

n'a pas encore atteint tout son d é v e l o p p e m e n t , 
et sa barbe n'a pas sa longueur défini t ive. I l 
connaî t parfaitement son gardien, arrive à son 
appel, se montre hardi à l ' égard des gens; à leur 
approche, i l relève la queue, écar te un peu ses 
ailes, pousse son cr i : psae aeer, et cherche à leur 
porter des coups de bec bien d i r igés . I l vi t en 
bonne harmonie avec un té t ras urogalle qui ha
bile le m ê m e enclos ; cependant, lorsque dans la 
saison du rut celui-ci veut essayer sur l u i ses 
forces, i l l u i résis te vigoureusement et l u i livre 
bataille. I l a c h e r c h é plusieurs fois à se lier avec 
un casoar, son voisin; mais i l ne le fait qu'avec 
prudence, car i l conna î t la force et la méchanceté 
de ce grand oiseau. 

On conna î t peu d'exemples de reproduction, 
en capt iv i té , de l 'outarde barbue. La Société 
d'acclimatation de Paris qu i , pour provoquer les 
tentatives en ce sens, avait ins t i tué un prix, re
çu t communicat ion , en 1861 , du résultat 
des expér i ences que Al thammer avait faites 
dans ce but à Roveredo et à Arco, dans le 
Tyro l . Ce résu l ta t , quoique peu fait pour encou
rager les amateurs, d é m o n t r e cependant que 
l'outarde barbue, tout en é t a n t rebelle à la do
mestication, peut n é a n m o i n s se reproduire en 
capt iv i té . Voic i d'ailleurs ce que Althammer dit 
à ce sujet : 

« J'ai dé jà eu, à plusieurs reprises, l'honneur 
d'entretenir la Socié té d'acclimatation des ten
tatives que j ' a i faites pour la domestication de 
la grande outarde; je crois devoir aujourd'hui 
l u i rendre compte sommairement des résultats 
que j ' a i obtenus, dans la pensée que les obser
vations que j ' a i recueillies pourraient ê t re utiles 
à ceux qu i voudraient recommencer l'expé
rience. De toutes les tentatives dont la connais
sance est venue j u s q u ' à moi et de mes propres 
observations, je crois pouvoir conclure qu' i l se
rai t i n utile de tenter l 'acclimatation de cet oiseau, 
en le prenant à l 'é ta t adulte, surtout à cause de 
sa stupide sauvagerie. Dans cette conviction, 
basée sur des faits, j ' a i c h e r c h é à me procurer 
des œ u f s , voulant les faire éc lore sous mes yeux 
et élever m o i - m ê m e les petits. U n de mes amis 
se chargea de m'en envoyer de Hongrie. De 1855 
à 1858, je ne pus obtenir une seule éclosion, 
quoique j'eusse t rouvé dans plusieurs des œufs 
mis en incubation des traces certaines d'embryon. 
Supposant que ce résu l t a t tout négat i f dépendait 
des poules auxquelles j 'avais confié les œufs , j'eus 
recours à la couveuse art if iciel le , et je fus assez 
heureux, en 1858, pour obtenir quatre petits. 
Les soins que r é c l a m e n t les n o u v e a u - n é s n'ont 
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r ien d 'extraordinaire , mais i l est e x t r ê m e m e n t 
d i f f i c i l e d 'arr iver à leur procurer de la n o u r r i 
ture : ils ne veulent n i f o u r m i s , n i f r u i t s , n i œ u f s 
durs . J'eus alors la p e n s é e de leur o f f r i r de t r è s -
jeunes larves de tenebrio molitor (ver de far ine) 
qu' i ls avalent vivantes, mais i l f au t les l eur don
ner t r è s -pe t i t e s . Je laisse à penser ce que ce f u t 
que de n o u r r i r ces quatre oiseaux, tou t jeunes 
qu ' i l s é t a i e n t , avec de si petites larves. F a t i g u é 
de la d i f f i cu l t é d'en t rouver u n nombre suffisant, 
j ' a i t e n t é de donner à mes outardes des œ u f s de 
f o u r m i s ; j 'eus b i e n t ô t l ieu de m'en repent i r , 
car elles fu ren t prises de d i a r r h é e , maladie q u i 
en f i t p é r i r deux. Je fus donc ob l i gé de revenir 
au premier r é g i m e , que je suivis j u s q u ' à ce que 
mes oiseaux eussent at teint la grosseur d'une 
poule. C'est depuis ce moment seulement qu ' i l s 
ont c o m m e n c é à becqueter les pousses tendres du 
phalaris canariensis (l 'alpiste) que j 'avais s e m é e 
à leur in tent ion dans la petite orangerie où ils 
se t rouvaient . Toujours sauvages et stupides, ils 
se tapissaient aus s i t ô t que j 'entrais dans leur 
enclos. Quoiqu ' i l s eussent é t é h a b i t u é s d è s les 
premiers jours à recevoir tou t de mes propres 
mains, i l me fa l la i t attendre une heure, deux 
heures m ê m e pour les rassurer et les fa i re ve
n i r manger à quelques pas de m o i , et au moin 
dre mouvement que j e faisais, ils s 'enfuyaient 
p r é c i p i t a m m e n t pour aller se b lo t t i r çà et l à . 

« I l ne suffisait donc pas de les avoir élevés et 
fa i t vivre, i l fa l la i t obtenir u n autre r é s u l t a t au 
moins aussi impor tan t , i l f a l l a i t vaincre leur 
sauvagerie. Dans cette i n t en t i on , j e me déc ida i 
à fa i re vie commune avec mes outardes, et j e 
m ' ins ta l la i dans l 'orangerie, chaque j o u r , depuis 
l'aube j u s q u ' à la t o m b é e d e l à n u i t . Ce ne f u t 
q u ' à l 'aide de la plus grande patience que je 
parvins, a p r è s quelques semaines, à voi r mes 
oiseaux venir manger dans ma m a i n , encore f a l 
l a i t - i l qu ' i ls fussent p r e s sé s par la f a i m . Ce sont 
là les seuls r é s u l t a t s que j ' a i e obtenus au point 
de vue de leur apprivoisement, m a l g r é mes soins 
et ma p e r s é v é r a n c e . 

a Passant tous les jours dans l 'orangerie , j e 
n 'ai jamais pu surprendre aucun accouplement. 
C'est seulement en a o û t 1860 que j e vis un pre
mier œ u f q u i f u t b i e n t ô t suivi de deux autres. 
Dès le t r o i s i è m e œ u f , la femelle se m i t à couver 
dans un n i d f o r m é de quelques br ins de pai l le , 
comme ce lu i de la ca i l l e ; mais elle é ta i t r e s t é e 
te l lement sauvage, que si j e voulais l 'approcher, 
m ê m e à distance, elle se levait brusquement du 
n i d . Je me suis donc t r o u v é dans la néce s s i t é de 
renoncer d é f i n i t i v e m e n t à mes v is i tes , et de 

me contenter de con t inuer mes observations 
par des trous que j 'avais p r a t i q u é s d u dehors. 

« L ' i n c u b a t i o n dura v ing t - c inq j o u r s , a p r è s 
lesquels la femel le se leva, conduisant u n pet i t 
et laissant dans le n i d les deux autres œ u f s , dans 
lesquels j e t r ouva i les f œ t u s mor t s . 

« Ce pet i t f u t é levé avec le m ê m e r é g i m e que 
les autres, la femel le prenant tous les soins, et le 
m â l e ne s'en occupant nu l l ement et d 'aucune 
f a ç o n . 

« Ces renseignements sont t r è s - i n c o m p l e t s , 
sans doute, mais ils sont du moins exacts, et 
ce sont les seuls que j e puisse donner sur les d i f 
f i cu l t é s que p r é s e n t e la domest icat ion de la 
grande outarde. Ces sortes d ' e x p é r i e n c e s sont 
p é n i b l e s , et j e ne crois pas qu'elles puissent don
ner des r é s u l t a t s satisfaisants, avant que, par des 
g é n é r a t i o n s successives assez nombreuses et ob
tenues en d o m e s t i c i t é , on soit parvenu à sou
met t re , à adoucir , ou p l u t ô t à changer c o m p l è 
tement le c a r a c t è r e tou jour s stupide, farouche 
et sauvage de cette belle e s p è c e , dont la con
q u ê t e serait cependant assez p r é c i e u s e pour 
m é r i t e r que d'autres plus habiles fassent de nou
velles tentatives. » 

LES CANEPETIÈRES — TETRAX. 

Die Zwergtrappen, the little Bustard. 

Caractères. — Ce genre, proposé depuis 
longtemps, n'a é t é a c c e p t é que dans ces der
n i è r e s a n n é e s , et encore tous les o r n i t h o l o 
gistes ne l 'admettent- i ls pas, par la raison q u ' i l 
repose sur des c a r a c t è r e s insuffisants . Les ca-
n e p e t i è r e s , i l est v ra i , ne d i f f è r e n t pas beau
coup des grandes outardes, si l ' on ne consi 
d è r e que les pattes et les ailes, mais elles s'en 
dist inguent sous d'autres rappor t s : elles n 'on t 
point de touffe de plumes à la base de la 
mandibule i n f é r i e u r e ; leur bec est plus long 
plus g r ê l e , à mandibu le s u p é r i e u r e moins ar
q u é e ; leurs narines sont plus a l l o n g é e s ; en f in , 
ce qu i pour ra i t const i tuer u n c a r a c t è r e essen
t i e l , les plumes du bas d u cou f o r m e n t chez elles 
une sorte de fraise ou colleret te , que l 'oiseau 
é l a r g i t à v o l o n t é . 

Ce genre est f o n d é sur l ' e spèce e u r o p é e n n e 
suivante, 

LA CANEPET1ERE CHAMPÊTRE — TETRAX 
CAMVESTRIS. 

Der Zwergtrappe, the little Bustard. 

Caractères. — Le mâle de cette espèce 
(fig. 136) a le cou no i r ; u n col l ie r blanc, en sau-
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toir , descendant des oreilles vers la gorge; un 
demi-collier plus large, de m ê m e couleur, sur le 
haut de la poitrine, suivi d'une bande noi re ; la 
face d'un gris f o n c é ; le haut de la tête jaune-
clair, t ache té de brun ; le manteau jaune-rou-
geâtre clair, transversalement tache té et ondu lé 
de n o i r ; le bord des ailes, les couvertures supé
rieures et in fé r ieures de la queue, le ventre 
blancs ; les r émiges d'un brun foncé ; les plumes 
de la queue blanches, t raversées vers leur e x t r é 
mité par deux bandes foncées ; l 'œil jaune-clair 
ou jaune-brun ; le bec couleur de corne, avec la 
pointe noire ; les pattes d 'un jaune-paille. Cet 
oiseau a de 50 à 53 cent, de long, et 1 m è t r e 
d'envergure ; la longueur de l'aileest de 28 cent., 
celle de la queue de 14. 

La femelle est plus petite; elle a les côtés de 
la tête j a u n â t r e s , la gorge d'un blanc r o u g e â t r e , 
la partie a n t é r i e u r e du cou et la poitrine d'un 
j a u n â t r e clair, rayés de noir ; les plumes du 
manteau plus t ache tées que chez le mâle ; les 
couvertures supé r i eu res des ailes blanches, ta
che tées de n o i r ; les plumes du ventre blanches. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La canepe-
t ière a une aire de dispersion assez é t e n d u e : on 
la trouve en Hongrie, en France, dans le sud de 
la Russie, en Turquie , en Grèce , en Italie et en 
Espagne; et elle se montre accidentellement en 
Hollande, en Belgique, en Allemagne, en A n 
gleterre. L 'espèce para î t ê t r e commune en Sar-
daigne; en Espagne, on la conna î t comme un 
oiseau présen t partout, mais partout rare. Dans 
les steppes de la Russie, on la voit souvent en 
t r è s -g rand nombre, surtout au moment des m i 
grations. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans les 
premiers jours du printemps, dit Kulz, les 
canepe t iè res font leur apparition et semblent 
s 'ê tre entendues pour arriver toutes en une 
nui t . En effet, là où la veille i l n'en existait pas 
une seule, on les voit partout un beau mat in . 
A u commencement, elles vivent en bandes de 
douze individus, ou plus ; mais au bout de quel
ques semaines, elles se sont divisées par couples. 

I l semble en ê t re de m ê m e en Espagne : les 
canepe t iè res quit tent cette con t rée tous les au
tomnes, pour y revenir au printemps. Dans leurs 
migrations, elles traversent les pays de l 'Atlas, et 
p e u t - ê t r e m ê m e y passent l 'hiver. Elles sont 
rares en Égyp te , je n'en ai vu qu'une seule près 
d'Alexandrie. De la Hongrie, la c a n e p e t i è r e émi 
gré en hiver en Syrie ; de la Russie, elle passe en 
Perse. 

La canepe t i è r e c h a m p ê t r e n'est pas autant 

oiseau de plaine que l'outarde barbue, elle s'é
tablit aussi dans les montagnes. En Espagne, on 
la trouve surtout dans les vignobles, en plaine 
ou sur le flanc des montagnes : on l'observe 
aussi dans le Campo. En Hongrie, elle habile 
les pusta; en Russie et en Cr imée , les steppes. 

Dans ses m œ u r s , elle a plus d'une ressem
blance avec l 'outarde barbue ; sa d é m a r c h e est 
aussi majestueuse, mais plus é l é g a n t e ; ses mou
vements sont plus vifs, plus agiles ; sa course 
surtout est plus rapide ; son vol est léger , ra
pide, soutenu, et ressemble beaucoup à celui 
de la grande outarde. Comme celle-ci , elle est 
prudente, craintive, mais à un moindre degré, 
car elle ne f u i t pas d'aussi lo in . « Une des ha
bitudes naturelles qui distinguent la canepetière 
de la grande outarde, d i t Nordmann, c'est que, 
poursuivie, elle ne prend pas tout de suite son 
vol, mais cherche à se cacher en se tapissant 
contre terre; lorsqu'elle voit l 'ennemi tout près, 
elle quitte soudain sa position, s'élève immédia
tement dans l 'air et continue, avec des batte
ments d'aile rapides e l en ligne droite, un vol 
toujours r a p p r o c h é de terre. Tout cela se fait 
b ruyamment ; de là le nom de strépet que les 
Russes l u i ont d o n n é . Celte espèce partage les 
dispositions sociables de l'outarde barbue; au 
printemps et en automne on en voit constam
ment des bandes parcourant les steppes. Au 
reste, ces oiseaux font souvent usage de leurs 
jambes, et ceux dont les ailes ont été f rappées 
d'une charge de plomb, se sauvent avec une 
vitesse telle, qu 'un homme ne peut guère espé
rer de les atteindre ; poussés à bout, ils tiennent 
tê te à leur ennemi et se dé fenden t en désespé
rés avec le bec. » Ce n'est que pendant la sai
son des amours qu'on entend le cri du mâle : 
tecks, tecks. Ce c r i est assez retentissant. 

La c a n e p e t i è r e c h a m p ê t r e adulte a un régime 
à la fois animal et végé ta l ; cependant elle se 
nourr i t principalement devers, d'insectes, sur
tout de sauterelles, de larves, etc. 

L'estomac de celles que j ' a i ouvertes était 
rempli d'insectes et de petits mollusques. Les 
autres observateurs rapportent le m ê m e fait. 
Les jeunes ne mangent sans doute que des i n 
sectes. 

« A l ' en t rée de la saison des amours, a i ; mois 
d 'avri l , d i t Nordmann,ces oiseaux se rassemblent 
dans quelque endroit de la steppe pour se dis
puter la possession des femelles. La bizarrerie 
des d i f férents gestes et mouvements de ces 
mâles amoureux offre un spectacle divertissant. 
Le cou s'enfle; parmi les plumes dont cette 
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partie est r e v ê t u e , les plus longues fo rmen t , en 
se retroussant, u n c o l l i e r p r o é m i n e n t ; les pennes 
de la queue, é c a r t é e s en é v e n t a i l , se dressent, 
tandis que la queue t r a î n e par ter re . P a r é s de la 
sorte, et la t ê t e t a n t ô t l evée , t a n t ô t b a i s s é e , ils 
avaneent en s a u i a û t les ujas confrfe tes autres^ et 
cherchent à se blesser mutue l l emen t à coups de 
bec. A p r è s avoir c h a s s é les indiv idus jeunes et 
faibles, les vainqueurs glorieux se p r o m è n e n t 
d 'un por t majestueux, en dessinant des cercles 
devant tes femel les : œ t t e scène , est i m m é d i a t e 
men t suivie de l laccouplement. Durant ces 
combats, l 'a t tention des combattants et de ceux 
q u i en sont l 'obje t est te l lement a b s o r b é e , qu ' i ls 
ne songent g u è r e au danger; ils laissent appro
cher le chasseur assis dans une voi ture , et ne se 
dispersent m ê m e q u ' a p r è s q u ' i l a é t é t i r é p l u 
sieurs coups de f u s i l . I l est constant que sur ces 
champs de batail le un m â l e s'allie à plusieurs 
femelles; et, à d é f a u t d'autres preuves, une seule 
circonstance le d é m o n t r e r a i t : c'est que les plus 
faibles d'entre les m â l e s ayant é té ob l igés de 
qui t ter la place, i l y reste toujours plus de fe
melles que de m â l e s ; mais i l f au t dire aussi 
que plus t a rd , quand la femelle couve, on trouve 
tou jour s p r è s d ' e l l è u n m â l e : i l p a r a î t donc que 
les femelles s u r n u m é r a i r e s , a p r è s s ' ê t r e é lo i 
g n é e s du champ de batail le, sont r e c h e r c h é e s 
par les autres m â l e s q u i restent avec elles pen
dant le temps de l ' i ncuba t ion . » 

A la f i n d 'avr i l ou au commencement de ma i , 
la femel le pond, dans un t r o u qu'elle a t r o u v é 
ou qu'elle a c r e u s é , quatre ou c inq œ u f s , du 
vo lume d 'un œ u f de poule, longs, à peu p r è s 
é g a l e m e n t arrondis aux deux bouts, à coqui l le 
br i l lante , moyennement é p a i s s e , p a r s e m é e de 
taches d 'un b r u n rouge, plus ou moins nettes et 
confluentes, sur un fond b run ou ve r t -o l i vâ t r e . 
D ' a p r è s K u l z , le m â l e ne s ' é lo igne jamais beau
coup de sa femelle lorsqu'elle couve, et fa i t sou
vent de petites excursions en volant. On ne con
n a î t pas la d u r é e de l ' incuba t ion , et j e n 'ai t rouvé 
dans les auteurs r i en qu i se r a p p o r t â t aux pre 
miers temps de la vie des jeunes en l i b e r t é . 

Chasse. — La c a n e p e t i è r e a une chair ex
quise ; aussi la chasse-t-on par tout avec ardeur. 
En Espagne, on la mange souvent sous le n o m 
de faisan, et effectivement elle vaut presque le 
faisan. Je ne sais si on chasse cet oiseau r é g u l i è 
rement dans le m i d i de la France, comme on le 
fait dans le sud de la Russie, où on se sert à cet 
effet de char à outardes. « Quand l'oiseau voit 
a r r iver le char, i l le regarde avec crainte; à me
sure q u ' i l avance, i l s'envole, et alors tou t es

poi r de l 'a t teindre est p e r d u ; d'autres fo i s , i l se 
rase à terre , ou reste f i è r e m e n t à sa place, p ro 
voquant le chasseur par son c r i : tecks, tecks. 
Dans ce cas, i l est perdu. » 

C a p t i v i t é . — I l doi t ê t r e assez d i f f i c i l e d ' é l e 
ver des c a n e p e t i è r e s , car i l est rare d'en vo i r en 
c a p t i v i t é . La seule q u ' i l me souvienne d'avoir 
vue é ta i t au Ja rd in zoologique de Cologne. On 
la nourrissai t d'insectes, et elle se t rouvai t t r è s -
bien de ce r é g i m e : 

Z . Gerbe (1), d ' a p r è s des notes q u i l u i on t 
é t é fournies par J . Ray, pharmac ien à Troyes , a 
d o n n é sur les habitudes de l ' e spèce captive les 
dé t a i l s i n t é r e s s a n t s que vo ic i : 

« La c a n e p e t i è r e est u n oiseau t ac i tu rne , 
t imide , c ra in t i f . Les individus que J Ray a 
élevés é t a i e n t v ivement a f f e c t é s d u moindre 
objet qu ' i ls ne voyaient pas hab i tue l lement . U n 
rapace au plus haut des airs les rendai t i m 
mobiles , inquiets , a t tent i fs . L a cause de leur 
f rayeur é ta i t -e l le moins é l o i g n é e ; un oiseau 
s 'abattai t- i l dans leur voisinage, i ls se h é r i s 
saient en quelque sorte, faisaient la roue, p re 
naient une posture grotesque. Ce q u ' i l y a de 
s ingul ier , c'est q u ' u n sent iment cont ra i re p r o 
duisait un effet à peu p r è s semblable. A i n s i , ils 
exprimaient leur contentement ou leur g a i e t é , 
comme le d i t J . Ray dans les notes d ' o ù nous 
extrayons ces d é t a i l s , en faisant une roue à la 
m a n i è r e du coq-dinde. Dans cet acte, leur j abo t 
touchai t presque à terre, leurs ailes é t a i e n t à 
demi ouvertes, leur t ê te r e n v e r s é e en a r r i è r e , 
les plumes de la queue, dont les m é d i a n e s se 
rabattaient sur la t ê t e , f o r m a i e n t é v e n t a i l ; les 
scapulaires f r é m i s s a i e n t , tou t le corps é ta i t 
ag i t é d 'un mouvement de t r é p i d a t i o n , et les 
jambes é t a i e n t f l éch ies sur les tarses, q u i res
taient perpendiculaires. J . Ray a encore ob
servé que les c a n e p e t i è r e s ne voyaient plus 
t r è s - c l a i r quand la n u i t c o m m e n ç a i t à se fa i re , 
et que, cependant, celles q u ' i l nourr issai t dans 
une cour n ' é t a i e n t en grand mouvement et ne 
cherchaient à s'envoler que le soir et le m a t i n . 
U les a vues souvent avaler de petits f r agmen t s 
de calcaire et de coquil les d ' œ u f s , et se rou le r 
dans la p o u s s i è r e à la m a n i è r e des pe rd r ix , mais 
sans grat ter le sol avec leurs pattes. 

« Les jeunes nouvel lement éc los poussent 
cont inuel lement , comme les poussins des g a l l i 
n a c é s et de la p lupar t des charadriens, de pet i t s 
cris d 'appel. Us sont excessivement g l o u t o n s , 

(1) Degland et Z. Gerbe, Ornithologie européenne, etc 
Paris, 18G7, t. H, p. 102. 
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se jettent avec avidi té sur les sauterelles, les 
criquets, et g é n é r a l e m e n t sur tous les insectes 
qu'ils avalent entiers, quelle qu'en soit la taille. 
Us mangent aussi, sans les dépecer , des vers de 
terre, des limaces, de petits escargots, et m ê m e 
de petites grenouilles et des souris. Un j o u r ou 
deux suffisent pour les rendre familiers. 

« J . Ray a cons ta té que la nourr i ture animale 
est indispensable aux canepe t i è re s tant jeunes 
que vieilles, et qu'on ne peut les conserver q u ' à 
la condition de leur en fourni r . I l pense, avec 
raison, que ce régime, sera un des grands 
obstacles à leur domestication, en supposant, 
toutefois, que leur naturel pû t s'y p r ê t e r . Celles 
q u ' i l a c h e r c h é à élever é ta ien t nourries avec 
un m é l a n g e de chair crue, de mie de pain, de 
feuilles de salade ou de choux, le tout h a c h é 
menu. Elles prenaient assez de goû t à cette 
espèce de pâ t ée , mais i l fal lai t d'abord leur en 
faire avaler de force quelques boulettes. C'est 
ainsi, du reste, qu ' i l t rai tai t toujours ses nou
velles captives, sans quoi elles se seraient lais
sées mour i r de f a i m . Elles restaient indi f férentes 
devant toute autre nourr i ture qui leur étai t 
inconnue, et ne se jetaient s p o n t a n é m e n t que 
sur les o r t hop t è r e s sauteurs, ce qu i semble i n 
diquer, qu'en l 'é ta t de nature, ces insectes 
forment la base de leur alimentation. » 

LES HOUBARAS — H OU BAR A. 

Die Bubaras, the ruffled Bustards. 

Caractères. — Sous le nom arabe d'houbara, 
on a r é u n i dans un m ê m e genre deux ot id idés , 
t rès -vo is ins l ' un de l 'autre e l ca rac té r i sés par 
un bec relativement long, m é d i o c r e m e n t épais , 
t r è s - d é p r i m é dans les deux tiers de sa longueur 
à par t i r de la base; des narines presque m é 
dianes, s'ouvrant dans des fosses nasales t r è s -
larges, qu i se prolongent en un sillon au delà 
du mi l i eu du bec; des ailes a l longées , amples, 
surobtuses; des tarses m é d i o c r e m e n t é levés ; 
et par des faisceaux de plumes décomposées qui 
occupent le sommet de la tê te , les côtés et le 
bas du cou. 

LA H OU BAR A DE MACQUEEN— HOUBARA 
M ACQ UEENII, 

Der Kragenlrappe, the ruffled Bustard. 

c.»ract«Tes. — La houbara de Macqueen, 
l'outarde à collerette, comme on l'a quelquefois 
n o m m é e , a le f ront et les côtés de la tê te gris-
roux, poudrés de b run , la huppe noire en 

avant, blanche en a r r i è r e ; l 'occiput b l a n c h â t r e , 
rayé de brun et de gris ; le dos ocre clair ou jaune 
d'argile, finement rayé en travers de no i r ; la 
gorge blanche; le devant du cou b r u n â t r e ; la poi -
tr inegrise; le ventre b l a n c - j a u n â t r e ; la collerette 
f o r m é e de plumes longues et flottantes, dis
posées des deux côtés du cou, les supér ieures 
e n t i è r e m e n t noires, les i n f é r i e u r e s noires à 
leur racine et à leur e x t r é m i t é , blanches au 
m i l i e u ; les r émiges blanches à la base, noires à 
la pointe ; les- rectrices rougeâ t r e s , t raversées 
par deux bandes foncées ; l 'œil jaune; le bec 
couleur d'ardoise; les pattes d'un jaune ver
d â t r e . D 'après Jerdon, la houbara mâle de Mac
queen a de 25 à 30 pouces de longueur, de 4 à 5 
pieds d'envergure ; la longueur de l'aile est de 
14 à 15 pouces, celle de la queue de 9 à 10 
pouces (mesure anglaise). Après l'accouplement, 
elle perdrait sa collerette. 

LA HOUBARA ONDULÉE — HOUBARA UN DU HT A. 

Der Hubara, the Houbara. 

Caractères. — Celte espèce se distingue de 
la p r é c é d e n t e par une taille plus fo r t e ; par sa 
huppe e n t i è r e m e n t blanche ; par sa collerette, 
qui ne remonte pas j u s q u ' à la rég ion parotique, 
comme chez la houbara de Macqueen; par les 
plumes du jabot qui sont blanches au l ieu d'être 
c e n d r é e s ; par ses ailes plus brunes, plus foncées. 
Quant au reste, elle ressemble beaucoup à la 
p r é c é d e n t e ; aussi les deux espèces ont-elles été 
souvent confondues. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La houbara 
de Macqueen habite les plaines du Punjab, du 
Haut-Sind, d 'où elle s'aventure dans d'autres 
parties des Indes; ainsi, on la rencontre dans 
les plaines sèches et rocheuses de l 'Afghanistan, 
et jusqu'en Perse et en Mésopo tamie . Quelques 
individus égarés se sont m ê m e avancés jusqu'en 
Allemagne et en Angleterre ; mais ce sont là des 
apparitions excessivement rares. 

La houbara ondu lée remplace la houbara de 
Macqueen dans les pays au sud de la Médi te r ra 
née , depuis les Canaries jusqu'en Arabie ; elle 
n'est pas rare au Maroc, en Algér ie et en Tuni
sie ; d ' après Ehrenberg, elle est commune sur la 
côte l ibyenne. A u dire de Bolle, elle n'existe 
pas dans toutes les îles Canaries ; on ne la 
trouve g u è r e q u ' à Fiuerlaventuro ; quelques-
unes seulement viennent se montrer sur la côte 
sud de Langarote. Elle fa i t des apparitions assez 
f r é q u e n t e s en Espagne, dans le m i d i de la 
France, en Ital ie, en Grèce , et c'est à cette es-
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Fig. 138. La Glaréole pratincole (p. 552). 

pèce , sans doute, qu'appart iennent la p lupar t 
des o t id idés que l 'on tue dans ces pays. 

M œ u r s , h a b i t udes et r é g i m e . — Les tlOU-
baras o n d u l é e et de Macqueen habi tent les 
plaines chaudes, arides, sablonneuses ou ro 
cheuses, couvertes de quelques rares buissons; 
le dé se r t , en u n mo t . Bol le d i t avoir sur tout 
r e n c o n t r é la p r e m i è r e dans les champs de 
c é r é a l e s , mais l 'avoir vue aussi dans le d é s e r t et 
dans les montagnes. Berthelot cro i t qu'el le ne 
se t i en t que dans des loca l i tés où la t e m p é r a t u r e 
ne descend pas au-dessous de 28° R é a u m u r , et 
Jerdon, en par lant de l ' e spèce indienne, d i t 
qu'elle habite les plaines sablonneuses et her
beuses, les l ieux sablonneux où poussent çà et 
là quelques herbes, o u ceux q u i entourent des 
champs de c é r é a l e s ; en un mot , les l ieux secs 
et d é c o u v e r t s . 

Tous les observateurs s'accordent à dire que 
la houbara de Macqueen a à peu p r è s les m ê m e s 
m œ u r s que l 'outarde barbue, et que, m a l g r é sa 
fa ib le ta i l le , sa collerette la rend plus é l é g a n t e 
encore que ce l le -c i . Vie ra d i t que son corps 
massif l ' e m p ê c h e de voler r ap idemen t , mais 
qu'el le cou r t t r è s - v i t e , en bat tant des ailes; 

BREHM. 

qu 'au m o m e n t des amours , elle se p r o m è n e avec 
f i e r t é , comme u n paon, en gonf lan t la peau du 
cou. Ehrenberg é c r i t à Naumann que toutes 
celles q u ' i l a surprises se sont s a u v é e s en c o u 
rant avec une r a p i d i t é prodigieuse ; mais, qu 'a
p rès avoir g a g n é une certaine avance, elles se 
cachaient d e r r i è r e des buissons, y restaient quel 
que temps avant de s 'envoler, et qu 'au m o m e n ! 
où elles prenaient leur essor, elles vola ient h o r i 
zontalement à peu de distance d u sol, u n peu 
lou rdemen t , mais assez v i te . Les houbaras ne 
sont pas moins d é f i a n t e s et prudentes que les 
outardes et les c a n e p e t i è r e s . Celles que v i t 
Ehrenberg ne se l a i s s è r e n t pas approcher à por
tée du f u s i l ; celles qu'observa Bol l e , savaient 
d i s p a r a î t r e aux regards en se rasant à te r re ou 
en se cachant d e r r i è r e une p ier re . On r é u s s i t 
assez à les approcher q u a n d on s'avance sur u n 
â n e ou sur un chameau, en faisant de longs d é 
tours . Ehrenberg d i t avoir v u o rd ina i r emen t 
quat re ou c i n q de ces oiseaux, et quelquefois 
m ê m e un plus g rand n o m b r e , r é u n i s en
semble. Rarement i l les a r e n c o n t r é s par paires. 
Bol le a o b s e r v é le con t ra i re . Ehrenberg fa i t 
observer que toutes les houbaras q u ' i l a obser-

I V — 380 
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vées é ta ient g é n é r a l e m e n t silencieuses; de 
temps à autre, en volant, elles faisaient en
tendre le cri : raa, raa, raa, qu i , sans doute, 
leur a valu leur nom arabe, raad. 

Comme toutes les petites espèces d 'o t id idés , 
les houbaras se nourrissent surtout d'insectes, 
principalement de fourmis . Un de ces oiseaux, 
tué en Belgique, avait son jabot rempli de mol 
lusques, de chenilles et de pousses d'herbes. 

Les houbaras nichent dans une dépress ion 
qu'elles creusent au mi l ieu des hautes herbes. 
Les œufs , au nombre de trois à cinq, ont à peu 
près le volume des œufs de dindons ; ils sont 
ovales, a l longés , et sont pa r semés de taches, les 
unes nettes, les autres confluentes, sur un fond 
mat, ol ivâtre et j a u n â t r e . Viera di t que la houbara 
ondu lée niche dans les moissons, que la durée 
de l ' incubation est de cinq semaines, et qu ' à 
peine éclos , les jeunes courent comme les pous
sins de la poule. C'est tout ce qu'on sait au su
je t de leur mode de reproduction. 

Chasse. — Les Arabes et les Indiens chassent 
ces oiseaux avec passion, et c'est surtout avec 
des faucons qu'ils leur font la chasse. Dans le 
Punjab et dans le Sind, la houbara o n d u l é e est 
le gibier favori des fauconniers ; mais souvent 
elle é c h a p p e au faucon, en l ançan t sur l u i ses 
e x c r é m e n t s , qui sontextraordinairement fé t ides . 
Sa chair passe pour ê t re excellente. 

C a p t i v i t é . — « Malgré sa t imid i t é naturelle, 
dit Bol le , la houbara prise jeune se laisse faci
lement apprivoiser. J'en ai vu une femelle dans 
la basse-cour du docteur Thomas Menas. Elle 
courait au mi l ieu des volailles, et étai t nourrie 
de grains et de farine gr i l lée . Elle n'avait pas 
e n t i è r e m e n t dépoui l l é sa t im id i t é , se tenait assez 
à l ' écar t , et aimait à se cacher dans les coins. » 

J'ai vu dans le cabinet du docteur Punk à 
Bruxelles, deux houbaras empai l lées , qui avaient 
été envoyées d'Alger au Jardin zoologique de 
Bruxelles, où elles avaient vécu plusieurs mois. 

LES SYPHÉOTIDES — SYPHEOTIDES. 

Die Schmucklrappen, the Florikans. 

Caractères.— Sous le nom de syphéotides, on 
range dans un m ê m e genre, deux ot ididés de 
faible taille, à bec moyen, assez large; à jambes 
assez longues, en partie nues; à plumes d e l à 
région auriculaire longues, larges à la pointe, 
surtout chez le m â l e . Chez une espèce , les 
plumes de la poitr ine sont aussi t r ès -déve lop-
pées . La femelle est plus grande que le m â l e . 

LE SVFIIÉOTIDE DU BENGALE — SYPHEOTIDES 
BENGJLENSIS 

Der Florikin, the Florikan» 

Caractères. — Le syphéotide du Bengale, 
le floriguin (1) des ind igènes , un des gibiers 
à plume les plus es t imés aux Indes, a, pen
dant la saison des amours, la t ê t e , la nuque, 
la poitrine, le ventre, les cuisses d'un noir b r i l 
lant ; le dos, les épaules , les plumes du bras, 
le tronc et les couvertures in fé r i eures de la 
queue d'un brun terreux, varié de lignes noires, 
en zigzag, chaque plume é tan t m a r q u é e en 
son mi l ieu d'une tache noire ; les couvertures 
des épaules et les r émiges d'un blanc pur ; les 
tiges et l ' ex t rémi té des dern iè res rémiges , ainsi 
que les barbes externes des trois p remiè res , noi
res; les rectrices t ache tées de noir et de jaune-
de-cuir, avec la pointe blanche ; l 'œil brun, la 
mandibule s u p é r i e u r e n o i r â t r e , l ' inférieure 
jaune ; les pattes d'un jaune vert et bleues vers 
leur ar t iculat ion. Ce oiseau a de 24 à 27 pouces 
de long, de 44 à 45 pouces d'envergure ; la lar
geur de l'aile est de 24 pouces, celle de la 
queue de 7 (mesureanglaise). 

Après la saison des amours, le mâle perd son 
plumage et en prend un qui ressemble à celui 
de la femelle. Celle-ci a la t ê te et le dos d'un 
r o u g e â t r e clair, t a che t é s , rayés et moirés de brun 
et de no i r ; les couvertures supér ieures blanchâ
tres ; la nuque rayée de lignes noires, t rès-étroi
tes ; les r émiges rayées de brun foncé et de rou
geât re . Elle a de 28 à 29 pou :-s de long, et 50 
pouces d"envergure (mesure anglaise). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce bel oi
seau se trouve, d 'après Jerdon, dans tout le Ben
gale, au nord du Gange, dans certaines parties 
du Punjab, du Dacka, du Silhet et de l'Assam, 
jusqu'au pied de l 'Himalaya. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — I l vit dans 
les endroits couverts d'herbes moyennement 
hautes, de buissons espacés , et s'aventure parfois 
dans les terrains cult ivés ; mais i l semble être 
for t capricieux pour ce qui est de son habitat: 
ainsi, on ne le rencontre pas dans certains en
droits qui paraissent ê t re tout à fait semblables 
à ceux où i l se tient g é n é r a l e m e n t . I I aime sur
tout les lieux qui ont é té r é c e m m e n t incendiés. 

Le mat in , on le voit courir dans les champs; 
plus la rd , i l gagne des lieux plus re t i rés , plus 

(i) On ne connaît pas au juste l'étymologie du mot 
floriguin. Jerdon croit que c'est une corruption d'un des 
noms par lesquels on désigne en Europe la canepetière. 
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« o u v e r t s , et y demeure pendant la grande cha
leur. D u mois de f é v r i e r au mois d ' av r i l , on 
le rencontre sol i taire ou par paires, car le m â l e 
et la femelle ne sont jamais f o r t l o i n l ' un de 
l 'autre . Dans certaines loca l i t é s , on en voi t quel
quefois t rois ou quatre ensemble. 

Hodgson cro i t que le s y p h é o l i d e du Bengale 
n'est n i monogame, n i polygame, et que les 
deux sexes vivent à une assez peti te distance les 
uns des autres. L a saison des amours commence 
en j u i n . Le m â l e , pendant cette p é r i o d e , s 'é lève 
ver t icalement dans les airs, en battant fo r tement 
des a i l es ; i l s ' a r r ê t e quelques secondes, monte 
plus haut , é t a l e ses plumes, puis redescend à 
terre pour recommencer b i e n t ô t le m ê m e ma
n è g e . En m ê m e temps, i l f a i t entendre un bour
donnement s ingul ier . Lorsqu 'une femelle se 
p r é s e n t e , i l abaisse les ailes, é t a l e et re lève la 
queue, se comporte absolument comme un din
don en amour . A cette é p o q u e , la femelle se 
t i en t de p r é f é r e n c e dans les herbes touffues , et 
ne s'en laisse pas d é l o g e r fac i lement . A l 'approche 
d 'un ennemi , elle se couche à terre , ou se sauve 
en courant entre les herbes. E l le é t ab l i t son n i d 
dans un endro i tb ien c a c h é , et pond de deux à q u a -
tre œ u f s , p a r s e m é s de taches plus ou moins f o n 
cées , sur u n f o n d o l ivâ t re sale. Les jeunes restent 

presque u n an entier en compagnie de leur m è r e . 
Le s y p h é o t i d e du Bengale vole lentement , à 

l 'aide de coups d'aile é g a u x ; i l va rarement 
l o i n d 'un seul t r a i t . Quand i l se t rouve sur le sol 
n u , i l est c r a i n t i f et p ruden t ; i l f u i t quand le 
danger est encore l o i n , et se cache au plus vite 
dans les herbes, où i l est f o r t d i f f i c i l e à re t rouver . 
On entend ra rement sa v o i x ; cependant, quand 
i l est surpr is , i l pousse u n c r i p e r ç a n t : tschick 
tschick, q u ' i l r é p è t e t o u t en vo lan t . I l se n o u r r i t 
p r inc ipa lement de sauterelles, de c o l é o p t è r e s , 
de papi l lons, etc. ; à l 'occasion, i l avale aussi 
des l é z a r d s , des serpents, des scolopendres. 
Hodgson avance q u ' i l mange des graines ; q u ' i l 
se n o u r r i t p r inc ipa lemen t d 'al iments v é g é t a u x . 
Jerdon d i t e x p r e s s é m e n t que ses observations l u i 
ont d é m o n t r é qu 'au contrai re l ' e s p è c e a u n r é 
g ime essentiellement animal ; i l ne nie pas, ce
pendant, que de temps à autre i l ne mange des 
fleurs ou des bourgeons. 

Chasse. — La chair d u s y p h é o t i d e du B e n 
gale est t r è s - e s t i m é e ; elle passe aux Indes pour 
une des plus d é l i c a t e s . Aussi y poursui t -on cet 
oiseau avec passion. Dans les chaudes j o u r n é e s , 
on le chasse m o n t é sur u n é l é p h a n t . On en tue 
beaucoup dans les chasses au t ig re . Dans cer
taines loca l i t é s , on le chasse au f aucon . 

L E S T A C H Y D R O M I D É S — TACHYDR0M1. 

Die Bennvôgel, the Coursers. 

C a r a c t è r e s . — O n r é u n i l d 'ordinaire aux o u 
tardes une pet i t groupe d'oiseaux qu i d i f f è r e n t 
des autres é c h a s s i e r s par le por t et par les m œ u r s , 
et qu i se mont ren t b ien comme de v é r i t a b l e s 
habitants du d é s e r t . Ce sont les t a c h y d r o m i d é s 
ou oiseaux-coureurs. Leur p a r e n t é avec les o t id i 
d é s , su r tou t avec les petites e s p è c e s , est incon
testable. I ls ont le corps é l a n c é , les pattes hau
tes, les ailes grandes et pointues, la queue 
courte , le bec de longueur moyenne, assez fa ible , 
é g a l a n t env i ron la longueur de la t ê t e , l é g è r e 
ment r e c o u r b é , recouvert à sa base d'une cire, 
c o r n é à sa pointe, p r o f o n d é m e n t f e n d u ; les 
tarses rela t ivement t r è s - h a u l s et t r è s - m i n c e s ; 
les doigts, au nombre de t ro i s , courts , presque 
e n t i è r e m e n t s é p a r é s , et a r m é s d'ongles peti ts; un 
plumage t r è s - a b o n d a n t , d i f f é r a n t peu selon le 
sexe, beaucoup selon l ' âge , et dont la couleur 
dominante est le jaune de sable ou une couleur 
isabelle, plus ou moins r o u g e â t r e . 

Re l a l i \ emen t au squelette, les t achydromi 

d é s sont voisins des pluviers . « Le s t e rnum, la 
squelette des membres , le bassin, le c r â n e , d i t 
N i t z s c h , s o n l c o n f o r m é s comme chez ces derniers . 
Les fosses a l l o n g é e s , e n t i è r e m e n t f e r m é e s , q u i 
se t rouvent chez le p luv ie r à la par t ie s u p é r i e u r e 
du f r o n t a l , et q u i logent les glandes nasales, 
existent aussi chez les t a c h y d r o m i d é s , mais elles 
sont beaucoup plus petites. » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les quelques 
e spèces de t a c h y d r o m i d é s actuel lement connues, 
habitent l ' A f r i q u e et le sud de l 'As ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les tachy
d r o m i d é s sont des oiseaux du d é s e r t . Une es
p è c e , que l 'on ne saurai t dis traire de cette fa
m i l l e , f r é q u e n t e , i l est v ra i , le bo rd des é t a n g s , 
mais on ne la trouve que dans les l ieux secs et 
sablonneux, et si elle arr ive jusqu ' au b o r d de 
l 'eau, elle ne va pas plus l o i n . El le d i f f è r e en 
cela de ses c o n g é n è r e s , q u i v ivent dans les l i eux 
les plus arides du d é s e r t , et s'avancent tou t au 
plus jusque dans les steppes. 
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Les t a chyd romidés sont remarquables par la 
légèreté de leurs mouvements. Ce sont de véri
tables coureurs, et ils surpassent à la course 
tous les autres oiseaux. Si on voulait les com
parer à des m a m m i f è r e s , i l faudrait les appeler 
des gerboises oiseaux. Leur vol est excellent ; 
i l est aussi soutenu et léger que facile et ra
pide. Avec ce grand déve loppemen t des fa
cul tés physiques coïnc ide un déve loppemen t 
égal de l ' intelligence. Les personnes qui ont eu 
de f r équen t e s occasions d'observer ces oiseaux, 
ne pourront mettre en doute la perfection ni 
de leurs sens, n i de leur jugement. 

Les t a c h y d r o m i d é s se nourrissent surtout d'in
sectes, exceptionnellement de petites graines. 
On les voit courir rapidement, s ' a r rê te r brus
quement, ramasser quelque chose à terre et 
continuer leur course. Dans leur estomac, on 
trouve des débr i s d'insectes, surtout de coléo
ptères . 

Sauf au temps des amours, les tachydromi
dés vivent en petites soc ié tés . Souvent on les 
voit r é u n i s à d'autres oiseaux qu i ont le m ê m e 
genre de vie qu'eux. A u courvite isabelle se 
j o i n t souvent l'alouette du d é s e r t ; au pluvian 
d'Egypte, le pluvier. Mais i l n'y a pas de vér i 
table a m i t i é entre ces oiseaux ; r éun i s dans un 
m ê m e l ieu, ils y vivent chacun pour soi. 

Sont-ils tous des oiseaux sédenta i res ou migra
teurs? C'est ce que je ne saurais dire. Quel
ques-uns errent d'un endroit à l 'autre. Mais 
leur facul té de locomotion est si grande qu'ils 
peuvent parcourir , dans une simple promenade, 
des espaces cons idé r ab l e s , se montrer dans des 
endroits où ils ne se trouvent pas d'ordinaire. 

LES COURVITES — CURSOR1US. 

Die Wùstenrennvôgel, the Desert-Coursers. 

Caractères. — Le genre courvite est caracté
r isé par un corps é l a n c é ; des ailes grandes, 
dont la d e u x i è m e r é m i g e est la plus longue, une 
queue proportionnellement courte, large, ar
rondie, f o r m é e de treize à quatorze rectrices; 
un bec assez l o n g , r e c o u r b é ; des tarses t r è s -
élevés , g r ê l e s ; des doigts au nombre de trois ; 
un plumage mou, d o u x , épa is , dont la teinte 
s'harmonise parfaitement avec la couleur du 
sable. 

LE COURVITE ISABELLE — CUIiSORIUS 
ISABELLWUS. 

Der Wùstenlàufer, the Desert-Courser. 

Caractères. — Le type de ce genre, le cour
vite isabelle ou coureur du désert, comme on 
l'a quelquefois n o m m é , a tout son plumage 
couleur isabelle, t i rant au dos sur le r o u g e â t r e , 
au ventre sur le j a u n â t r e ; l 'occiput gris-bleu, 
l imité par deux lignes, l 'une blanche, l'autre 
noire, partant de l 'œil et se dirigeant vers la 
nuque, où elles forment une tache triangulaire; 
les r émiges primaires d'un brun noir et jaune-
rougeâ t r e clair à leur e x t r é m i t é ; les secon
daires, couleur isabelle foncé , m a r q u é e s d'une 
tache noire vers leur e x t r é m i t é , qu i est blan
che, et d 'un noir mat sur les barbes internes; 
les rectrices couleur i s a b e l l e - r o u g e â t r e , avec 
les deux m é d i a n e s rayées transversalement 
de noir vers leur e x t r é m i t é ; l 'œil b r u n ; le bec 
n o i r â t r e ; les pattes jaune-pai l le . Cet oiseau a 
de 23 à 25 cent, de long, et 52 cent, d'enver
gure; la longueur de l'aile est de 17 cent., celle 
de la queue de 8. 

Le mâle et la femelle ne di f fèrent pas l'un de 
l'autre. Les jeunes ont un plumage isabelle clair, 
tacheté et mo i r é d'une teinte plus foncée ; les 
rémiges primaires bordées de jaune à leur 
pointe; la nuque t raversée par une raie blan
châ t re , e n t o u r é e de quelques plumes noires 
sur les côtés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le COUrvitô 
isabelle habite toute l 'Afr ique , depuis la mer 
Rouge jusqu'aux Canaries et s ' égare parfois en 
Europe. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Cet oiseau 
est un vrai habitant du déser t . Pendant que les 
autres animaux de ces r ég ions recherchent les 
lieux où ne r è g n e pas une trop grande aridité, 
où une certaine végé ta t ion a t t é n u e un peu la 
pauvre té naturelle de ces con t r ée s , le courvite 
isabelle se tient dans les lieux les plus arides, 
les plus d e s s é c h é s , au mi l ieu des sables et des 
pierres, là où le sol f o u r n i t à peine de quoi nour
r i r çà et là quelque maigre touffe d'herbes. Je 
ne puis pas dire que cet oiseau soit commun 
dans les parties que j ' a i parcourues; on le ren
contre, i l est vrai , dans diverses local i tés , mais 
jamais r é g u l i è r e m e n t . I l est en plus grand nom
bre dans le nord-ouest de l 'Af r ique . Aux Cana
ries, d ' ap rè s Bol le , i l est commun dans la moitié 
orientale de ces îles, et on est sû r de l 'y trouver 
dans certaines local i tés . I l y recherche les lieux 
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pierreux, dont la couleur s 'harmonise le mieux 
avec celle de son p lumage ; mais on l ' a p e r ç o i t 
aussi là où le sol esl recouvert de torrents de 
lave r e f ro id i e . 

T r i s t r a m pense que le courv i l c isabelle q u i l t e 
tous les ans le no rd d u Sahara; j e ne crois pas, 
pour ma part , q u ' i l entreprenne des migra t ions 
proprement dites. Ce q u ' i l y a de cer ta in , c'est 
q u ' a p r è s la saison des amours, i l voyage et ar
r ive en des l i eux où on ne l'observe pas d ' o rd i 
naire. A i n s i , dans le courant de l 'h iver de 1850, 
je vis à Alexandr ie , au m i l i e u des ruines de l 'an
cienne v i l l e , une bande d'une quinzaine de ces 
oiseaux; plus t a rd , on n'en t rouvai t plus un seul. 
Avant l ' é p o q u e des amours , les m â l e s sont en
core plus p o r t é s à errer, et s 'aventurent alors 
assez l o i n ; c'est ainsi qu ' i ls poussent leurs ex
cursions jusqu 'en Europe. U n'est pas t r è s - r a r e 
d'en voir en Provence, et i l est probable q u ' i l en 
arrive tous les ans en Espagne. On en vo i t moins 
souvent dans l 'est; cependant, Ehrenberg 
compte le courvite isabelle p a r m i les oiseaux 
de l 'Arabie-Heureuse, et T r i s t r a m en a t u é dans 
la val lée du Jourda in . Plusieurs f o i s , l ' e spèce a 
é t é o b s e r v é e dans l 'Europe centra le ; a insi , en 
novembre 1807, on en signala dans l ' é l e c t o r a t de 
Hesse-Darmstadt; plus t a r d , B ruchen en v i t 
dans le Haut R h i n , dans des l ieux sablonneux; 
et r é c e m m e n t , on en a r e n c o n t r é dans le Mec-
k l embourg . 

Du mois de f év r i e r au mois de j u i l l e t , les 
courvites isabelles vivent par paires. Le voyageur 
h a b i t u é à observer les dist ingue b i e n t ô t , m a l g r é 
leur l ivrée q u i se confond avec la couleur du 
sable du d é s e r t . Cet oiseau a quelque chose de 
t rop spéc ia l dans ses allures pour qu 'on puisse 
le m é c o n n a î t r e . On voi t le m â l e et la femelle 
cou r i r avec une r a p i d i t é i n c r o y a b l e , tou
jours hors de p o r t é e de f u s i l , à quinze pas en
v i r o n l ' u n de l 'aut re . Tant que l'oiseau cour t , . 
son corps , ses pattes se meuvent avec une 
telle r a p i d i t é qu 'on ne peut les dis t inguer . On 
d i r a i t un oiseau sans pattes, m û par une force 
qu 'on ne peut s 'expliquer. T o u t à coup i l s'ar
r ê t e , i l regarde autour de l u i , i l ramasse 
quelque chose à terre , et reprend sa cour 
se. Là où i l n'est pas beaucoup c h a s s é , i l se 
laisse approcher, mais jamais à une distance 
où le p lomb pour ra i t l ' a t te indre . On peut ainsi 
le suivre pendant des heures, sans q u ' i l s'envole. 
Cette p a r t i c u l a r i t é l u i a valu aux Canaries le 
n o m de trompeur d'enfants. Le jeune g a r ç o n q u i 
voi t c o u r i r cet oiseau croi t l 'a t teindre f a c i 
l e m e n t ; mais ce lu i - c i , par la r a p i d i t é de ses 

mouvements , a b i e n t ô t d é j o u é toutes ses p o u r 
suites. 

Le courvi te isabelle est aussi u n bon vo i l i e r . 
C r a i n t - i l l ' ennemi q u ' i l vo i t s 'approcher, i l s'en
vole, comme le fa i t le vanneau, mais plus v i te 
encore; i l gagne une certaine hauteur , puis les 
ailes é t e n d u e s , i l descend obl iquement vers l ' en 
dro i t q u ' i l a choisi pour s'abattre et reprend sa 
course. 

L ' e x p é r i e n c e t i en t en évei l la prudence d u 
cou rv i t e ; des poursuites r é i t é r é e s le rendent t i 
mide . « I l f u i t le chasseur, d i t Bol le , d è s que ce
l u i - c i fa i t mine de s'avancer. Pour l ' approcher , 
i l faut t ou rne r t ou t au tour de l u i , en d é c r i v a n t 
de grands cercles, que l 'on r é t r é c i t de plus en 
plus, et en n'ayant pas l ' a i r de faire a t tent ion à 
l u i . Mais i l faut encore une grande adresse pour 
pouvoir le tuer l o r s q u ' i l cour t . » I l se laisse ap
procher par le cavalier de plus p r è s que par le p i é 
ton ; mais i l est f o r t d i f f i c i l e de le t i r e r lorsqu 'on 
est à cheval. Les courvites que je vis à Alexan
dr ie é t a i e n t devenus te l lement d é f i a n t s par suite 
de la chasse que nous leur f î m e s , que nous ne pû 
mes plus les approcher, n i à pied n i à â n e ; nous 
d û m e s nous tenir c a c h é s dans des fosses, der
r i è re des amas de pierres, et les fa i re rabat t re 
sur nous. Ceci prouve en faveur d u d é v e l o p p e 
ment de leur inte l l igence. 

Jamais j e n ' a i entendu la voix de cet oiseau, 
et aucun auteur n'en fa i t m e n t i o n . 

I l construi t son n id dans des plaines s è c h e s , 
dans une peti te touffe d'herbes, au m i l i e u des 
pierres. Ce n i d consiste en une simple d é p r e s 
sion c r e u s é e dans le sol. Ses œ u f s , au nombre de 
trois ou quatre , o n t , d ' a p r è s Baedeker , le vo 
lume de ceux du p igeon , et la f o r m e de ceux de 
la glareola pratincola. Us sont courts , ventrus , 
obtus au gros bout , arrondis au pe t i t ; l eur co 
qui l le est mince , mate, couleur de sable, par
courue, sur un f o n d ocre jaune , de l ignes d 'un 
gris c e n d r é et d 'un gris b r u n â t r e , plus n o m 
breuses et plus dist inctes vers le m i l i e u de l 'œu f . 
Nous ignorons si cet oiseau a une ou deux cou
vées par an. Les petites bandes que l ' on ren
contre en automne sont sans doute f o r m é e s par 
les parents et leurs peti ts , et parfois par la 
r é u n i o n de plusieurs fami l les . A la fin de l ' a u 
tomne, tous ont le m ê m e p lumage ; la mue se 
f a i t donc de bonne heure, et i l est probable que, 
dès la seconde a n n é e , les jeunes sont capables 
de se r eprodu i re . 

Chasse. — A u x Canaries, en prend beaucoup 
de ces oiseaux par un p r o c é d é t r è s - s i m p l e . Sous 
une grande é c u e l l e i n c l i n é e , on dispose dit 
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Bolle, des grappes de m a ï s ; les courvites ne 
mangent pas de grains, mais ils becquôlen t le 
maï< pour chercher les vers qui s'y trouvent, et 
dès qu'ils touchent à une grappe, l 'écuel le tom
bant les fait prisonniers. Bolle ne dit pas si on 
les tient en cage. 

L E S P L U V I A N S — H VA S. 

Die Krokodilwàchter. 

Caractères. — Les plu via ns forment en quel
que sorte transition entre le courvite isabelle et 
les pluviers ; mais ils ont bien les ca rac t è re s es
sentiels de la famil le où nous les rangeons. Ils 
ont le corps r a m a s s é , le cou court, la tê te 
moyenne, mais plus petite que le p luvier ; le bec 
plus court que la tê te , assez for t , c o m p r i m é la
t é r a l e m e n t , à bords tranchants et rentrants, dé 
p r i m é à la base, à pointe élevée, à mandibule 
s u p é r i e u r e b o m b é e , à mandibule i n f é r i e u r e 
droite ; des tarses assez élevés, mais moins que 
chez les autres t a c h y d r o m i d é s , nus dans une 
assez grande é t e n d u e au-dessus de l 'ar t iculat ion 
tibio-tarsienne ; des doigts au nombre de t ro i s ; 
des ailes longues, recouvrant la queue, surai
guës , la p r e m i è r e r émige é tan t la plus longue ; 
une queue moyenne, a r rondie ; l 'occiput sur
m o n t é d'une petite huppe; les plumes du dos 
a l longées et recouvrant le premier tiers de la 
queue; celles du bras cachant presque toute la 
main , quand l 'aile est f léchie . 

LE PLUVIAN D'ÉGYPTE — 11YAS JEGYVTIACUS. 

Der Kiokodilwâchter, the Egyptian Hyas. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 137), que les 
Arabes,dans leur langage i m a g é , nomment aver
tisseur du crocodile, a sur le haut de la t ê t e , une 
large ligne naso-oculaire, qui se r éun i t sur la 
nuque à celle du côté opposé , une large bande 
pectorale, les longues plumes du dos, d'un noir 
p ro fond ; une ligne sus-oculaire, se r éun i s san t 
vers l 'occipui à celle du côté opposé , et com
m e n ç a n t au-dessus des narines, la gorge et le 
ventre blancs; la poitr ine et les flancs d 'un brun-
roux pâle ; le croupion isabelle ; les couvertures 
supé r i eu re s des ailes et les scapulaires d'un bleu 
ardoisé clair ou gris c e n d r é ; les r émiges , sauf la 
p r e m i è r e , noires en leur mi l ieu et à la pointe, 
blanches à la racine el en avant de la pointe, ce 
qui produit deux larges bandes qui traversent 
l'aile ; l 'œil brun-clair ; le bec n o i r ; les pattes 
d'un gris de plomb clair. Cet oiseau a 23 cent. 

de long ; la longueur de l'aile est de 14 cent., 
celle de la queue de 8. La femelle est un peu 
plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pluvian 
d 'Égypte se montre sur les deux rives du N i l , à 
part i r du Caire. Aussi loin que j ' a i r e m o n t é ce 
fleuve, aussi lo in j ' a i r e n c o n t r é cet oiseau, mais 
toujours et exclusivement au bord de l'eau; 
le N i l est donc bien sa patrie dans le nord-
est de l 'Af r ique . On a aussi s ignalé la présence 
de cet oiseau le long d'autres cours d'eau de l 'A
fr ique occidentale. On di t l 'avoir vu en Europe, 
mais cela demande conf i rmat ion. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le pluvian 
d 'Égypte ne para î t pas ê t re un oiseau migrateur; 
i l serait p lu tô t s éden ta i r e . I l choisit pour sa de
meure des bancs de sable, et i l y reste tant que 
les hautes eaux ne le forcent pas à dé loger . 

Tout voyageur qui a parcouru l 'Égypte , con
naî t cet oiseau v i f , léger , agile, é légant . On le 
voit avec sa famil le , courant sur le sable, volant 
à la surface de l'eau, é ta lan t aux regards ses 
belles ailes rayées de blanc et de noir . Sa course 
rapide n'est pas saccadée comme celle du cour
vite isabelle, et rappelle p lu tô t celle du pluvier. 
Son vol est v i f , facile, mais peu soutenu ; c'est 
au plus si le pluvian vole d'un banc de sable à 
l 'autre, et en rasant la surface de l'eau. C'est 
pendant son vol qu ' i l fai t entendre son cr i un 
peu sifflant : tschip, tschip, ho'it. I l crie encore 
quand i l est posé ou q u ' i l court, i l est aussi ba
vard que le courvite isabelle est silencieux. 

« Quand le crocodile est couché sur le sable, 
la gueule ouverte, un oiseau, le trochilus, arrive, 
entre dans sa gueule et la nettoie. Cela est 
ag réab le au crocodile, aussi m é n a g e - t - i l cet o i 
seau, et ouvre- t - i l sa gueule plus grandement 
encore pour qu ' i l ne s'y blesse pas. Cet oiseau 
est petit, de la taille d'une grive ; i l se tient près 

" de l'eau ; i l avertit le crocodile de l'approche de 
l ' ichneumon ; i l vole à l u i , l 'éveille en criant, en 
lu i becquetant le museau. » Voilà ce que Pline, 
qui emprunte son réc i t à H é r o d o t e , d i t du plu
vian d ' É g y p t e ; on serait t en t é de ne voir là 
qu'une fable, et cependant ce réc i t est basé sur 
un fai t . Ce que les anciens avaient vu , on peut le 
constater encore, et c'est à juste t i t re que l 'on a 
d o n n é à cet oiseau le nom d'avertisseur; i l avertit 
bien r é e l l e m e n t le crocodile, et tous les autres 
animaux. Rien ne le trouve ind i f fé ren t . Un ba
teau qui sillonne le fleuve, un homme, un mam
mi fè r e , un grand oiseau qui s'approchent, tout 
l 'effraye, et i l le t é m o i g n e par ses cris. U est 
rusé ; i l a de l ' intelligence et du jugement ; sa 
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m é m o i r e est surprenante. S' i l ne p a r a î t pas 
craindre le danger, c'est q u ' i l le c o n n a î t et l ' ap
p r é c i e à sa juste valeur . I l v i t en a m i t i é avec le 
crocodile : ce n'est pas que ce lu i - c i soit anime à 
son éga rd des mei l leurs sentiments, mais g r â c e 
à sa prudence et à son ag i l i t é , i l sait se met t re à 
l ' ab r i des attaques du saurien. Habi tant des 
l ieux où le crocodi le vient d o r m i r et se chauffer 
au soleil , i l le c o n n a î t , i l sait c o m m e n t i l do i t se 
compor te r v i s - à - v i s de l u i . I l cour t sur sa cara
pace comme i l le ferai t sur le gazon; i l mange 
les vers et les sangsues qu i y sont d e m e u r é s at
t a c h é s . I l l u i nettoie la gueule, i l e n l è v e les d é 
bris d'aliments q u i sont res tés entre ses dents, 
les animaux qui sont fixés à ses gencives et à ses 
m â c h o i r e s . Je l ' a i vu et b ien des fo i s . Le p l u 
vian m'a m ô m e d o n n é une autre preuve de son 
audace r é f l éch i e ; i l m'a m o n t r é comment i l faut 
en agir avec plus grand que soi, sans avoir à 
craindre leurs accès de c o l è r e . Dans ses allures, 
i l a autant de hardiesse que le moineau , q u i pé 
n è t r e dans la cage de l 'aigle et laisse le rapace 
fixer sur l u i ses yeux ardents sans p a r a î t r e s'en 
i n q u i é t e r . Les services q u ' i l r end sont un effet 
de sa vigilance, la juste a p p r é c i a t i o n q u ' i l sait 
faire des circonstances. Le c r i q u ' i l pousse en 
voyant quelque chose de suspect, évei l le le cro
codile et l u i permet de se r é f u g i e r à temps au 
sein des flots. 

I l se peut que de temps à autre le p luv ian 
d ' É g y p t e mange quelque graine ; mais i l se nour
r i t surtout d'aliments t i r és du r è g n e a n i m a l . I l 
mange des insectes de toute e s p è c e , des m o u 
ches, des a r a i g n é e s d'eau, des vers, de petits 
coquillages, des poissons, et m ê m e des morceaux 
de chair de grands v e r t é b r é s . 

La prudence du p luv ian se mont re sur tout 
dans le choix q u ' i l sait faire de l ' endroi t où i l 

n iche. Quoique l'oiseau soit bien c o m m u n , je n ai 
qu 'une seule fois pu t rouver son n i d ; et cepen
dant je l ' a i longtemps c h e r c h é et en toute sai
son, mais sur tou t quand, en d i s s é q u a n t les i n 
dividus que j 'avais t u é s , j e reconnaissais que 
l ' é p o q u e de la ponte é t a i t a r r i v é e . U n hasard me 
fit d é c o u v r i r c o m m e n t ce r u s é compagnon sait 
cacher ses œ u f s à ses ennemis. E n observant 
avec une longue-vue une paire de p luvians , je 
vis l ' u n d'eux c o u c h é sur le sable, tandis que 
l 'autre coura i t pa r - c i , p a r - l à . Dans l ' i dée que 
celui qu i é ta i t c o u c h é , couvai t p e u t - ê t r e , je 
me di r igeai vers cet endro i t . A m a grande sur
prise, j e vis l 'oiseau, quand j ' e n é ta i s envi ron à 
une centaine de pas, se lever p r u d e m m e n t , f o u i r 
rapidement le sable, puis r e jo indre son compa
gnon et s'en al ler d 'un air i n d i f f é r e n t . A r r i v é à 
l ' endro i t , j e ne vis r i en d'abord ; mais en regar
dant a t tent ivement , j e finis par d é c o u v r i r une 
l é g è r e i n é g a l i t é du so l ; j e f o u i l l a i , et j e t rouva i 
deux œ u f s , c o m p l è t e m e n t c a c h é s dans le sable. 
Ces œ u f s sont des plus beaux que j e connaisse 
p a r m i les œ u f s d ' é c h a s s i e r s . Ils ont la f o r m e et le 
grenu de ceux du courvi te isabelle, la grosseur 
de ceux du g l a r é o l e prat incole . Us sont d 'un 
jaune de sable r o u g e â t r e , m a r q u é s de dessins 
d 'un gris r o u g e â t r e de teintes d i f f é r e n t e s , sur 
lesquels sont des taches, des points , des raies 
d 'un b r u n - c h â t a i n v i f . Nous manquons de r en 
seignements sur l ' i ncuba t ion . Le plumage des 
jeunes ne do i t pas d i f f é r e r beaucoup de celui des 
parents ; mais j e n 'ai pas c o n s t a t é le f a i t . 

C a p t i v i t é . —Je suis p e r s u a d é que l ' o n pour
rai t fac i lement habi tuer ces oiseaux à la vie de 
v o l i è r e ; ils y seraient f o r t i n t é r e s s a n t s . L ' e x p é 
rience, à ma connaissance d u moins , n 'en a pas 
encore é t é f a i t e . 

L E S T R A C H É L I 1 D É S — TRACHELLE. 

Die Schwalbenwater. 

C a r a c t è r e s . — Les t r a c h é l i i d é s r é u n i s s e n t les 
c a r a c t è r e s de divers ordres. Leur bec t ient à peu 
p r è s le m i l i e u entre celui de la poule et ce lu i 
de l 'engoulevent. Leurs longues ailes, dont la 
p r e m i è r e r é m i g e d é p a s s e toutes les autres , res
semblent à celles des hirondel les . Leu r queue 
est assez longue, t r o n q u é e à angle d ro i t ou four 
chue, et f o r m é e de quatorze pennes ; leurs tarses 
sont é l a n c é s , nus jusqu'au-dessus de l ' a r t i c u 
la t ion t ib io- tars ienne , leurs doigts au nombre 

de quatre, de longueur moyenne, sont t e r m i 
n é s par des ongles é t r o i t s , p o i n t u s , presque 
d ro i t s . Leur p lumage , m o u et abondant, varie 
peu suivant le sexe et les saisons, mais beau
coup suivant l ' âge . 

L a c o n f o r m a t i o n des organes internes, celle 
sur tout d u s t e r n u m , mont re d 'une f a ç o n b ien 
é v i d e n t e que les t r a c h é l i i d é s sont voisins des 
p luv ie rs . D ' a p r è s Wagner , la colonne v e r t é b r a l e 
est c o m p o s é e de treize v e r t è b r e s cervicales , sept 
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dorsales et sept caudales ; le sternum, moyen
nement large, est élargi en a r r i è re et p résen te de 
chaque côté deux apophyses de longueur à peu 
près égale , et séparan t deux échanc i ures. L'wS 
lacrymal est t rès-développé ; les os p térygoï -
diens in fé r ieurs sont longs et é t ro i t s , les palatins 
larges. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les t r a c h é 
l i idés, par leurs allures à terre, rappellent les 
pluviers aussi bien que les t a c h y d r o m i d é s . 
Quand ils volent, ils rappellent davantage cer
tains gal l inacés . L inné les place à côté des h i 
rondelles; d'autres auteurs les rangent parmi les 
coureurs. Le vulgaire les cons idè re comme voi
sins des poules, ce qu' indique bien leur nom 
f rança i s et espagnol : perdrix de mer. 

Cette famille ne repose que sur le genre sui
vant. 

LES GLARÉOLES — GLAREOLA. 

Die Brachschweiiben. 

Caractères. — Les glaréoles, indépendam
ment des a t t r ibutsqui distinguent la fami l le , sont 
encore carac tér i sées par un bec plus court que 
la tê te , convexe, à bords des mandibules dessi
nant une courbe bien p rononcée , plus large que 
haut à la base, plus haut que large vers la 
pointe ; des ailes beaucoup plus longues que la 
queue; des tarses finement ré t iculés sur le côté 
de l 'ar t iculat ion tibio-tarsienne, scute l lés sur le 
reste de leur é t e n d u e . 

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre 
d 'espèces , dont deux comptent parmi les oiseaux 
d'Europe. 

LA GLAREOLE PRATINCOLE — GLAREOLA 
VRITINCOLA. 

Die Brnchschwnlbe. 

Caractères. — La glaréole pratincole ou des 
prés (fig. 13S), appelée aussi glaréole à collier et 
connue vulgairement sous les noms de poule des 
sables, hirondelle de marais, perdrix de mer, est un 
charmant oiseau. Elle a le dos gris-brun, le crou
pion, le bas de la poitrine et le ventre blancs; la 
gorge d'un jaune roussâ t re , e n t o u r é e d'un cercle 
b r u n ; la tê te gris-brun ; les ex t r émi t é s des rec
trices et des r émiges noires; l 'œil brun foncé , le 
bec rouge de corail à sa naissance, noir dans le 
reste de son é t e n d u e ; les pattes brun-noi r . Cet 
oiseau a28cent, de long et 02 cent, d'envergure; 
l'aile pliée mesure 19 cent, el la queue, de la base 

au sommet des plus longues pen-nes, 7 cent. Le 
mâle et la femelle sont presque de m ê m e taille. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les plages 
qui bordent la M é d i t e r r a n é e et la mer Noire. 
les plaines qu i longent le Danube et le Volga, 
les steppes de la Russie et de la Sibér ie sont les 
points de l 'Europe qu'habite cet oiseau. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les gla-
réoles pratincoles sont des oiseaux voyageurs. 
Elles apparaissent en grand nombre dans les 
pays m é d i t e r r a n é e n s au commencement d'avril, 
y demeurent plusieurs jours, plusieurs semaines 
m ê m e , puis s'en vont vers les lieux où elles 
nichent. Beaucoup s ' a r rê ten t dé jà sur les bords 
du lac de Neusiedl, en Hongr ie ; on en trouve 
plus encore dans la Hongrie mér id iona le , et 
elles se montrent en nombre cons idérab le sur 
les bords des lacs du sud de la Russie, du centre 
de la S ibér ie , du nord-ouest de l 'Afr ique et de 
l'Asie Mineure. Elles se plaisent au voisinage de 
l'eau, sans ê t re exclusivement a t t achées à cet 
é l émen t ; elles ne font aucune d i f fé rence entre les 
eaux douces et les eaux sa l ée s ; cependant, en 
été, elles évi tent les côtes de la mer et les rives 
sablonneuses. A peine ar r ivées dans les localités 
où elles vont nicher, les glaréoles se séparent 
par couples; chaque couple s'empare d'un do
maine, sans pour cela ê t r e obl igé de le conquérir 
violemment sur les autres couples. Dans un 
champ de m a ï s , près du Marais-Blanc, Baldamus 
trouva quinze nids de glaréoles pratincoles sur 
un espace de vingt perches ca r rées à peine ; en 
m ê m e temps, i l confirme ce qu'avait dit Loc-
benstein : chaque paire de glaréoles vi t pour elle, 
et on en trouve rarement plus de deux dans 
le voisinage i m m é d i a t l 'une de l 'autre. 

I l est di f f ic i le de confondre la glaréole pratin-
< oie avec aucun autre oiseau, surtout avec un 
échassier . Elle court t rès-bien et vole encore 
mieux. Sa course est saccadée comme celle du 
pluvier, mais avec cette d i f fé rence que tout en 
courant , elle hoche continuellement de la 
queue. Son vol ressemble plus à celui de la 
mouette q u ' à celui d'un é c h a s s i e r ; i l est remar
quable par sa r ap id i t é , ses beaux dé tours , ses 
crochets brusques, sa var ié té . Sa voix peut se 
rendre par : Idiet; souvent ce cr i est suivi d'un 
son ronflant : /,•'/•. Naumann rend ces cris par : 
karjùœh et tvedre. La vue est le sens le plus 
développé chez cet oiseau. 

Les allures de la glaréole pratincole sont bien 
faites pour in té res se r et captiver l'observateur. 
On voit ces oiseaux é légan ts par paires dans la 
saison des amours, par bandes de plusieurs 
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Fig. 139. L' 

centaines en tout autre temps, courant ou vo
lant, faisant la chasse aux insectes, aux larves, , 
aux l ibe l lu les , aux sauterelles. En courant , elles 
chassent à la f a ç o n des t a c h y d r o m i d é s ; seule- \ 
ment l ' on voi t de temps à autre l 'une d'elles j 
faire u n bond assez é l e v é , pour happer u n i n - < 
secte; plus souvent, on les a p e r ç o i t volant , et 
cela avec une adresse, une r a p i d i t é que les 
hirondel les seules é g a l e n t . Elles planent sans 
cesse, montant et descendant au-dessus des 
joncs et des roseaux des marais , des champs, 
sur tout des champs de t r è f l e ; elles se p r é c i 
pi tent tou t à coup, ouvrent leur bec large
ment fendu , et avec un claquement retentissant, 
elles happent un insecte, soit volant , soit p o s é 
sur un b r i n d'herbe. Dans certaines saisons, elles 
se nourrissent exclusivement de sauterelles. I l 
faut ranger les g l a r é o l e s p a r m i nos mei l leurs 
auxil iaires comme destructeurs des terribles 
ennemis de nos moissons et de nos f o r ê t s . Dans 
le sud de l ' A f r i q u e , Jules Verreaux v i t la gla
r é o l e y poursuivre les bandes de sauterelles. 
L'oiseau happe sa proie avec r a p i d i t é , et la d i 
gestion en est si p rompte que dix minutes a p r è s 
i l en rend les d é b r i s dans ses e x c r é m e n l s . La 
g la réo le avale les insectes t ou t entiers, comme le 

BREHM. 

cnème criard. 

fait l'engoulevent. Von der Mûhle trouva dans 
l ' œ s o p h a g e d'une g l a r é o l e prat incole q u ' i l tua, 
des c o l é o p t è r e s rares te l lement bien c o n s e r v é s , 
q u ' i l pu t les met t re dans sa co l lec t ion . Les gla
réo le s ressemblent encore aux engoulevents 
en ce qu'elles chassent t a rd le so i r ; on pour 
ra i t m ê m e dire que ce sont des oiseaux c r é 
pusculaires , p l u t ô t que des oiseaux d iurnes . 
A u m i l i e u du j o u r , elles do rmen t p r è s de leur 
n i d ; dans la saison des voyages, on les vo i t per
c h é e s , en longues files, sur les bords de la mer 
ou d'une r i v i è r e . 

Pour nicher , les g l a r éo l e s pratincoles re 
cherchent les rives l é g è r e m e n t i n c l i n é e s des 
marais, les p â t u r a g e s des steppes d é g a r n i s d'ar
bres, les champs c u l t i v é s en part ie seulement . 
Leur n id consiste en une peti te excavation ta
pissée de chaumes et de racines. Chaque c o u v é e 
est de quatre œ u f s , assez semblables à ceux de 
la sternule naine : i ls sont d 'un b r u n de terre ou 
d 'un g r i s - v e r d â t r e terne, m a r q u é s de taches g r i 
ses, bien visibles, et de lignes nombreuses, ondu
lées , e n t r e c o u p é e s en tous sens, dont la cou
leur varie du b r u n jaune au no i r de charbon . 
Comme les autres é c h a s s i e r s , la g l a r é o l e p r a t i n 
cole t é m o i g n e à sa p r o g é n i t u r e un v i f at tache-

I V - 381 
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ment el met tous les moyens en œ u v r e pour les 
sauver des poursuites d'un ennemi. D'un coup 
de fusi l , Tobias tua une g l a r é o l e ; à peine le 
coup part i , sa compagne accourut, vint se poser 
à côté du cadavre et y tomba victime de sa fidé
lité conjugale; elle avait d o n n é à Tobias tout le 
loisir de recharger son arme. Loebenstein, en 
approchant d'un nid qui renfermait fies œufs , 
vit un des parents courir les ailes pendanles, la 
queue éta lée , se baisser plusieurs fois, s ' a r rê te r , 
courir de nouveau en cherchant bien év idem
ment à d é t o u r n e r l 'attention du chasseur. A u 
voisinage de son nid , rapporte Gonzenbach, la 
glaréole pratincole prend des postures très-sin
gu l i è r e s ; elle élève les ailes en l 'air comme des 
voiles, elle les é ta le horizontalement, touche la 
terre de leur ex t r émi t é ; elle se couche sur le sol, 
les ailes é t e n d u e s , et demeure quelque temps 
dans cette posture. Des poursuites ré i t é rées la 
rendent b i en tô t t r è s - c r a in t i ve ; mais, p rè s de 
son n id , elle perd toute prudence, et le chas
seur qu i s'y rend avec un chien, ne revient pas 
la g ibec ière vide, car, comme le vanneau, les 
mouettes, la sterne hi rondel le , elle s 'é lance 
furieuse contre le chien. 

Les jeunes abandonnent le nid aussi tôt n é s ; 
dès les premiers jours de leur vie, ils savent 
parfaitement se cacher en se rasant à terre; ils 

, croissent rapidement et ne tardent pas à avoir 
toutes les facul tés des adultes. 

Chasse. — En Hongrie et en Russie, on prend 
; sans m é n a g e m e n t tous les œ u f s de glaréole que 
i l 'on trouve ; en Grèce , on chasse les vieux, sur-
! tout en automne, car leur chair est t rès-grasse 

et t r ès - succu len te . 
C a p t i v i t é . — On prend rarement des glaréoles 

pratincoles pour les tenir en cage. Von der 
Miïhle assure que ces oiseaux se trouvent très-
bien d'un r é g i m e de pain au la i t r a m o l l i ; qu'ils 
vivent en bons rapports avec les autres petits 
échassiers et s'apprivoisent rapidement. Savi 
garda plusieurs mois une g la réo le pratincole qui 
mangeait des insectes, et de p r é f é r e n c e à toute 
autre nourr i ture des taupes-grillons; elle ne les 
prenait jamais dans l'eau, mais à terre ou dans 

; la main de son ma î t r e , les tuait en les frappant 
contre le sol, puis les avalait. Quand elle avait 
fa im et qu'on s'approchait d'elle, elle poussait 
des cris forts et p e r ç a n t s . I l est probable que 
nous serons b i en tô t mieux instruits sur le genre 
de vie des g laréoles en capt iv i té ; l'administra
t ion intedigente du Jardin zoologique de Pesth 
regarde comme un de ses devoirs principaux 
de pourvoir les autres insti tutions semblables 
d'oiseaux de Hongrie, et l 'on sera ainsi plus a 
m ê m e , sur divers points, d'observer les glaréoles. 

L E S O E D 1 C N E M I D É S — OEDICNEM1. 

Die Diekfùsse, the Thick-Knees. 

C a r a c t è r e s . — C'est avec juste raison que 
l'on a séparé des cha rad r i i dés le petit groupe 
d'oiseaux qu i forme aujourd 'hui la famille des 
œ d i e n é m i d é s . Ces oiseaux ne sont ni des ou
tardes ni des pluviers, et ne ressemblent, en 
réa l i t é , à aucun autre échass ier coureur. Ils ont 
une forte t ê t e , suppor tée par un cou mince el de 
moyenne longueur; des yeux t r è s - g r a n d s ; un 
bec fendu jusqu'au delà de l'angle an t é r i eu r 
./e l'œil ; une queue conique ; des sous-caudales 
atteignant ou dépassant l ' ex t rémi té des rectrices 
l a t é ra l e s ; le pouce nul ; des tarses r é t i cu lé s ; un 
plumage se r ré , varié de taches oblongues, qui 
occupent g é n é r a l e m e n t le centre des plumes. 

Les organes internes ont assez de rapports 
avec ceux des pluviers; cependant, ils ne p r é 
sentent pas certaines pa r t i cu la r i t é s qu'on ob
serve chez ceux-ci. D 'après Ni lzch, les œ J i c n é -
midés n'ont pas les trois articulations des ailes, 
lesdeux trous ou les deux parties membraneuses 

de l 'occiput; le sternum ne p ré sen te en arrière 
qu'une é e h a n c r u r e ; la glande buccale est courte; 
le noyau de la langue est osseux au lieu d'être 
cartilagineux, et l'estomac est fo r t et muscuîeux. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Par leurs 
habitudes nocturnes, les œ d i e n é m i d é s diffèrent 
aussi de tous les autres é c h a s s i e r s . 

LES OED1CNÈMES — OEDICNE MUS. 

Die Dickfùsse, the Thick-Knees. 

Caractères. — Les œdienômes, sur lesquels 
repose absolument la fami l l e , ont, avec les ca
rac tè res que nous venons de r econna î t r e à celle-
c i , un bec de la longueur de la tê te ou un peu 
plus court, épa is , t r i angula i re , l é g è r e m e n t dé
p r i m é à la base, c o m p r i m é dans sa moi t i é an té 
r ieure ; des narines l inéa i res , é t e n d u e s jusqu'au 
mi l ieu du bec; des ailes moyennes, a i g u ë s , n'at-
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teignant pas l ' e x t r é m i t é de la queue, qu i est 
c o m p o s é e de douze rect r ices ; des tarses longs, 
minces, couverts de toutes parts d 'un r é s e a u de 
petites é c a i l l e s ; des doigts cour ts , é p a i s , b o r d é s 
en dehors et r é u n i s à la base par une pa lma-
ture é t r o i t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les œ d l -
c n è m e s appart iennent presque tous à l 'ancien 
cont inent et à l 'Aus t ra l i e . 

Une seule e s p è c e existe en Europe. 

L'OEDICNÈME CRIARD — OEDICNEMUS CREPIT AN S 

Der TrieJ, the great Plover. 

Caractères. — Par son plumage, varié de lon
gue* m è c h e s d 'un b run noi r , sur f o n d roux , l ' œ -
d i c n è m e cr iard (fig. 139) rappelle la l iv rée d'une 
alouette. I l a sur le f r o n t une tache en avant de 
l 'œi l et deux lignes, l 'une sus-oculaire, l 'autre 
sous-oculaire, blanches ; les plumes du ventre et 
une raie qu i traverse le haut de l 'aile d 'un blanc 
j a u n â t r e ; les r é m i g e s noires ; les rectrices noires 
à la pointe, et blanches sur les cô té s ; l 'œi l 
j a u n e - d o r é ; le bec jaune à la base, no i r à la 
pointe ; les p a u p i è r e s jaunes ; les tarses d 'un 
jaune pai l le . Les jeunes ont une teinte t i rant 
plus sur le roux . Cet oiseau a de 44 à 47 cent. 
de long et de 80 à 82 cent, d 'envergure; la l o n 
gueur de l 'aile est de 23 cent. , celle de la queue 
de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' œ d i c n è m e 
cr ia rd est o r ig ina i re des c o n t r é e s du m i d i de 
l 'Europe , du nord de l ' A f r i q u e et de l 'ouest de 
l 'Asie . On le t rouve en grand nombre dans toutes 
les r é g i o n s m é d i t e r r a n é e n n e s , en Syr i e , en 
Perse, en Arab ie , aux Indes; i l n'est pas rare 
dans nos c o n t r é e s , et i l est certaines loca l i tés où 
i l se mont re r é g u l i è r e m e n t tous les ans. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — L ' œ d i c n è m e 
cr iard habite par tout les d é s e r t s et les steppes. A 
la f i n de l ' au tomne , i l qui t te les endroits les plus 
septentr ionaux, et s'avance jusque dans le m i d i 
de l 'Europe , ou sous une la t i tude semblable ; au 
pr in temps, i l re tourne dans les c o n t r é e s q u ' i l 
avait a b a n d o n n é e s à l ' au tomne. Mais, sur les r i 
vages de la M é d i t e r r a n é e , i l n ' é m i g r e dé j à plus, 
et demeure toute l ' a n n é e dans u n m ô m e dis t r ic t . 
Celui-ci peut r e v ê t i r divers types, mais i l do i t 
tou jours ê t r e d é s e r t . Dans les campos de l 'Es
pagne, — plaines affreuses, q u i paraissent en
core plus arides et i n h o s p i t a l i è r e s que le d é s e r t 
l u i - m ê m e ; — dans les endroits incul tes des 

lies de l a M é d i t e r r a n é e ; — dans le d é s e r t p r o p r e 

ment d i t , ou sur ses confins, là où commencent 
les steppes, par tout en f in l ' œ d i c n è m e i r ia rd se 
mont re comme un oiseau c a r a c t é r i s t i q u e . S ' i l 
vient se f ixer dans nos pays, c'est t ou jou r s dans 
des loca l i t és q u i auron t quelque chose du d é 
sert. Chez nous, i l recherche les l ieux sablon
neux, ceux sur tout qu i sont à p r o x i m i t é d'une 
f o r ê t de pins, o ù i l t rouve au besoin une re t ra i te 
a s s u r é e . Dans le sud de l 'Europe , autant que j e 
puis le d é d u i r e de mes observations, i l év i te au 
contrai re les f o r ê t s . E n É g y p t e , i l arr ive jusque 
dans l ' i n t é r i e u r des vi l les , et va m ê m e n icher 
sur le to i t des habitat ions. Les Arabes m ' o n t 
a s s u r é que le karanan (c'est ainsi qu ' i l s le n o m -

| ment) se tenait le j o u r sur les toits des mos
q u é e s , des fabriques, des autres b â t i m e n t s o ù 
l ' homme ne va à peu p r è s jamais , et y c o n s t r u i 
sait m ê m e son n id : ce que j ' a i v u ne me per-

, met pas de douter de la r é a l i t é de ce f a i t . 
U n des premiers soirs que j e passai dans une 

, maison à m o i t i é en ruines d 'un f a u b o u r g du 
- Caire, j e vis, à ma grande surprise, de grands 
l oiseaux voler au bas de la terrasse qu i f o r m e le 
j t o i t de la maison, se d i r ige r vers les buissons du 
! j a r d i n et y d i s p a r a î t r e . Je crus que c ' é t a i e n t des 
i h i b o u x ; mais leur vol é t a i t tout autre , et leur 

c r i , que j ' entendis b i e n t ô t re tent i r , me conva in 
qu i t de m o n erreur . Plus la nu i t se faisai t , 
plus ils é t a i e n t actifs dans le j a r d i n é c l a i r é par la 
pleine lune . Comme autant de spectres, ils sau
taient hors des bosquets d'orangers, et i ls dispa
raissaient aussi rap idement qu ' i l s s ' é t a i e n t m o n 
t r é s . Je fis f eu sur l 'une de ces appari t ions et j e 
courus dans le j a r d i n , où j e t rouvai u n oiseau 
dont la d é p o u i l l e m ' é t a i t b ien connue. C 'é ta i t un 
œ d i c n è m e , l 'oiseau de t rans i t ion entre l 'outarde 
et le p luv ie r , Youtarde nocturne, comme on 
pourra i t l 'appeler. Plus t a rd , j ' eus occasion d 'ob
server ce s ingul ier an imal ; j e le t rouvai pa r tou t 
avec les m ê m e s habi tudes. Quel que soit le l i eu 
qu 'habi te l ' œ d i c n è m e , quelque v a r i é e s qu 'en 
soient les condi t ions, i l en est une q u i semble 
l u i ê l r e n é c e s s a i r e : i l f au t q u ' i l puisse voi r au 
l o i n , et q u ' i l ait u n e n d r o i t o ù i l puisse au be
soin t rouver un refuge. Une autre e s p è c e , que 
j ' a i o b s e r v é e dans le centre de l ' A f r i q u e , habi te 
les f o r ê t s vierges, mais seulement les l ieux o ù 
les ta i l l i s et les buissons sont assez é p a i s pour 
qu elle puisse s'y cacher et d i s p a r a î t r e ins tanta-

| n é m e n t aux regards d 'un ennemi . 

On peut dire que t ou t est remarquable chez 
J l ' œ d i c n è m e c r ia rd : son por t , son grand œ i l d 'un 
j jaune d o r é , sa d é m a r c h e , son vo l , toutes ses 
' allures enf in . C'est un a m i de la so l i tude , q u i 
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s ' inquiè te peu de ses semblables. I l ne se lie à 
aucune c r é a t u r e ; mais i l les é t u d i e toutes et 
sait conformer sa conduite aux résul ta ts de son 
expé r i ence . I l ne sait ce que c'est que la con
fiance; tout animal lu i semble suspect, sinon 
dangereux. I l observe tout, en toutes circons
tances, et se laisse rarement tromper. I l sait 
qu ' i l est aussi en sûre té sur les toits en terrasse 
des maisons d 'Égyp te , que dans nos plaines sa
blonneuses ; au voisinage d'un bois de pins, que 
dans les campos d'Espagne ou qu'au sein du 
déser t . La confiance qu ' i l montre en Égyp te , 
n'existe qu'en apparence ; i l se tient là sur ses 
gardes tout aussi bien que chez nous. Cepen
dant, i l est rare qu'on l ' aperço ive ; i l a vu 
l 'homme qu i se dirige vers lu i bien avant que 
celui-ci ait pu s o u p ç o n n e r sa p résence . Se 
trouve-t-il dans une plaine, loin de tout fou r ré où 
i l puisse se chercher un abri , i l se rase et, grâce 
à la teinte couleur de terre de son plumage, i l 
d i spara î t c o m p l è t e m e n t aux regards. Un fou r r é 
est- i l dans son voisinage, i l y court rapidement, 
mais ne s'y a r rê t e pas; i l le f ranchi t en toute 
h â t e , et gagne les champs du côté opposé à ce
lu i par lequel arrive l'observateur Dans le 
campo ou dans le déser t , i l commence par se ra
ser; mais si on continue à l'approcher, i l se lève, 
court toujours hors de la por tée du fus i l , se re
tourne de temps à autre, s ' a r rê te , recommence 
à courir , et gagne bientô t une avance suffisante, 
sans qu ' i l ait été obligé de recourir à ses ailes. 
Un cavalier ne peut pas mieux le surprendre 
qu 'un p i é t o n ; i l sait que ce n'est que du cheval 
sans cavalier qu ' i l n'a r ien à craindre. 

Sa marche, tant qu ' i l n'est pas pressé, a quel
que chose de roide, de trott inant ; quand i l est 
poursuivi, i l court avec une rap id i té é t o n n a n t e . 
Son vol est léger , assez facile, mais rarement 
soutenu ; l 'œd icnème criard sait bien que le fau
con a encore de meilleures ailes que l u i . 

L ' œ d i c n è m e n'aime pas à se mettre en mou
vement pendant le jour , et, dans l ' in té r ieur de 
l 'Af r ique , là où l 'homme le trouble peu, i l se 
comporte comme le hibou, comme un oiseau 
auquel la l u m i è r e fait mal et t rouble l ' i n t e l l i 
gence. I l court se cacher le plus vite possible 
dans le premier f o u r r é . Mais quand la nui t est 
t o m b é e , que les t énèb re s grandissent, son allure 
devient tout autre. I l est v i f , i l court et vole sans 
cesse, i l fa i t retentir sa voix, i l s 'élève en se 
jouant dans les airs, et déplo ie un talent de bon 
voilier qu'on ne lu i accorderait pas à p r e m i è r e 
vue. Semblable à un f a n t ô m e , i l sautille rapide
ment sur le sol, comme je l 'ai dit plus haut . Un 

rayon de lune semble lu i donner une forme qu ' i l 
perd en se glissant dans l 'ombre. Son premier 
besoin est d'aller se désa l t é r e r , quelque distante 
que soit l'eau. Des œ d i e n è m e s franchissent 
toutes les nuits des espaces de plusieurs ki lo
mè t r e s pour aller apaiser leur soif et pour re
gagner ensuite leur g î t e . A u clair de lune, on 
voit ces oiseaux continuellement en mouvement, 
depuis le coucher du soleil j u s q u ' à son lever. lien 
est sans doute de m ê m e dans les nuits sombres. 
Leur voix est retentissante ; on peut la rendre 
par kraeiith. Elle r é sonne au mi l ieu du silence 
de la nui t , surtout à l ' époque des migrations, 
quand l'oiseau fend les airs à une grande hau
teur. 

L ' œ d i c n è m e criard est un p r é d a t e u r ; tout ali
ment végétal lu i est ind i f fé ren t . U se nourrit ex
clusivement de vers, d'insectes de toute espèce, 
de co l imaçons , de mollusques nus, de grenouil
les, de l é z a r d s , d e souris; les œuf s , lesjeunes oi
seaux ne sont probablement pas à l 'abri de ses 
attaques. Comme le chat, au rapport de Nau
mann, i l guette les campagnols, les attrape à 
la course, leur porte un vigoureux coup de bec, 
les saisit, les frappe contre terre, de façon à leur 
briser les os, puis les avale. I l tue aussi les in
sectes avant de les dég lu t i r ; i l mange du gra
vier et du sable pour facil i ter sa digestion. I l ne 
louche jamais aux crapauds. 

Au printemps, les œ d i e n è m e s se livrent sou
vent des combats, soit en l 'honneur des femel
les, soit pour la possession d'un domaine. 
Les deux combattants se frappent violemment du 
bec, se poursuivent au vol et à la course; quand 
l 'un des deux est mis en fu i te , l'autre, au dire 
de Naumann, revient vers sa femelle, court au
tour d'elle, la t ê te inc l inée à terre, les ailes 
pendantes, la queue re levée et é ta lée , en criant 

j doucement: dick, dick, dick. A Ja fin d'avril, l'es-
| p è c e a f a i f s o n nid , lequel consiste en une simple 
! dépress ion p r a t i q u é e dans le sable. La ponte est 
I de deux ou trois œuf s du volume et de la forme 
' des œufs de poule. Us sont d'un jaune-d'ar 
| gile pâ le , m a r q u é s de taches d'un gris ar-
î doisé, sur lesquelles se d é t a c h e n t d'autres ta-
i ches, variant du jaune foncé au brun noir. 

Chaque couple n'a qu'une n i chée par an; la fe
melle couve pendant seize jours, et pendant tout 
ce temps, le mâ le veille fidèlement sur elle. 

Dès que les nouveaux nés sont secs, ils sui
vent leurs parents et ne reviennent plus au nid. 
A u commencement, le p è r e et la m è r e mettent 
devant eux les proies qu ' i l s ont faites à leur 
i n t en t ion ; plus t a rd , ils les capturent eux-
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m ô m e s . Ils apprennent bien vite à c o n n a î t r e le 
c r i d'avertissement de leurs parents, et lo rsqu 'un 
danger menace, ils se blottissent. Chaque i n é 
ga l i té du sol leur est une cachette. Les parents 
cherchent à d é t o u r n e r sur eux l ' ennemi q u i 
s 'approche; mais, p a r l e u r s allures i n q u i è t e s , i ls 
trahissent e u x - m ê m e s l ' endroi t où est c a c h é e 
leur p r o g é n i t u r e . 

Chasse. — U n v ie i l œ d i c n è m e est t rop d i f f i 
cile à t romper pour qu 'on puisse l 'approcher à 
p o r t é e de fu s i l ; aussi, chez nous, la chasse de 
cet oiseau demande-t-elle un art tout par t i cu
l i e r . E n A f r i q u e , i l est plus faci le de s'emparer 
de cet oiseau. A u x Indes et dans le Sahara, on 
le chasse au faucon. On ne c o n n a î t cependant 
aucun moyen s û r et a isé de le prendre ; aussi 
est-il rare de t rouver l ' œ d i c n è m e c r ia rd soit dans 
un j a r d i n zoologique, soit chez u n marchand , 
soit chez un amateur. 

C a p t i v i t é . — Naumann a pu observer long
temps un œ d i c n è m e captif , el voic i ce q u ' i l en 
d i t : « Mon p è r e avait u n œ d i c n è m e vivant q u i 
courait dans la chambre et l u i causait beaucoup 
de plaisir par ses m œ u r s douces et confiantes. 
Son premier m a î t r e l 'avait eu t r è s - j e u n e ; i l s'en 
é ta i t peu o c c u p é , l 'avait m a l n o u r r i et mal soi
g n é . Quand m o n p è r e le r e ç u t , i l é ta i t dans un 
é t a t m i s é r a b l e , et bien q u ' â g é de plus d 'un an, 
i l avait encore son premier p lumage. L a mue 
ne se fit que six mois plus tard , en f év r i e r . A u 
mois de j u i l l e t suivant, alors q u ' i l avait deux 
ans r é v o l u s , i l mua pour la seconde fois , et à 
par t i r de ce momen t la mue se fit r é g u l i è r e 
ment chaque a n n é e . 

« On l u i donnai t du pain mol le t t r e m p é dans 
d u la i t , auquel on a jouta i t de temps à autre de 
la viande de b œ u f cuite et h a c h é e . Parfois , i l 
recevait aussi u n ver, u n insecte, une jeune 
souris, une grenouil le , une sauterelle. Rare
ment , m o n p è r e rentrai t les mains vides; l ' o i 
seau le savait bien et se p r é c i p i t a i t à la porte 
d è s q u ' i l entra i t . Dans tous les cas, i l a r r iva i t à 
l 'appel : dick, dick, et prenait dans la ma in ce 
qu 'on l u i tendai t . Les animaux que m o n p è r e 
l u i donnait é t a i e n t o rd ina i rement en vie , enve
l o p p é s dans une feu i l le de papier, et a t t a c h é s 
par un b r i n d'herbe. L'oiseau prenait le paquet, 
le posait à terre et regardait a t tent ivement si 
quelque chose s'y agitai t . Cet examen l u i d é n o n 

ç a i t - i l une pro ie , i l secouait le papier j u s q u ' à 
ce que l ' an ima l en s o r t î t ; i l le poursuivai t alors, 

! le happait , le t u a i t à coups de bec et l 'avalai t . I l 
reconnaissait i m m é d i a t e m e n t si on l u i donnai t 
une feu i l l e vide et i l la laissait sans l ' o u v r i r . 

« I l s ' é t a i t t e l lement h a b i t u é à mon p è r e q u ' i l 
venait t ou jou r s s 'accroupir à ses pieds; quand 
i l ent ra i t dans la chambre , i l coura i t à sa r en 
contre ; souvent i l le saluait de son c r i : dick, 
dick, le bec i n c l i n é à terre , les ailes é t a l é e s , la 
queue r e l e v é e et fa isant la roue. Quand m o n 
p è r e é t a i t au l i t , l 'oiseau é t a i t à c ô t é de l u i , le 

I regardait et ne paraissait content que quand i l 
l u i p a r l a i t . 

« 11 avait beaucoup de bonnes q u a l i t é s , mais 
ï i l causait quelque ennui ensalissant cont inue l le -
' ment la chambre ; aussi é tai t - i l d é t e s t é des ser

vantes. L u i , de son c ô t é , ne les a ima i t g u è r e , 
et les redoutai t , sur tout quand elles entraient 
dans la chambre u n balai à la m a i n . U ne f a i 
sait entendre son c r i oue le mat in et le soir au 
c r é p u s c u l e , mais pas longtemps. U al la i t vers 
sa mangeoire la n u i t , à la l u m i è r e ou au c la i r de 
la lune, et semblai t manger alors avec autant de 
plaisir qu'en ple in j o u r . I l a ima i t à se chauffer 
au soleil ; i l é t a i t t r è s - c o n t r a r i é quand on l 'en 
chassait, et expr ima i t alors son m é c o n t e n t e m e n t 
par u n ron f l emen t fo r t d é s a g r é a b l e . 

« U n 'oubl ia i t pas fac i lement les mauvais 
t rai tements , et se compor ta i t de diverses m a 
n i è r e s avec les d i f f é r e n t s habitants de la maison. 
U n de mes f r è r e s l ' a g a ç a un j o u r en l u i tendant 
u n oiseau m o r t ; i l en f u t t e l lement i r r i t é , que , 
les plumes h é r i s s é e s , les ailes é c a r t é e s , faisant 
la roue avec sa queue, le bec ouver t , ron f l an t et 
c r iant , i l s ' é l ança sur l u i et le poursu iv i t dans 
toute la chambre . I l se souvint tou jours de ce fa i t : 
m o n f r è r e l u i resta suspect; on pouvai t l 'exci ter 
contre l u i , ce q u i n ' a r r iva i t pas pour les autres 
personnes. I l ne mangeait que dans la m a i n de 
m o n p è r e , ne se laissait caresser que par l u i . Sa 
d é m a r c h e grotesque, ses courbettes brusques, 
ses pattes roides, sur tout quand quelque chose 
d ' i n a c c o u t u m é venait f rapper ses regards, sont 
encore p r é s e n t e s à l 'espri t des personnes q u i sou
vent p r i r en t p la i s i r à ses allures. Cependant, 
n u l , dans la maison, ne l ' a ima i t autant que 
m o n p è r e ; sa f igu re , su r tou t sa grosse t ê t e et 
ses gros yeux, d é p l a i s a i e n t à chacun . » 
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L E S C H A R A D R I I D É S — CHAH AD M I . 

Die Regenpfeifer, the Plovers. 

C a r a c t è r e s . — Les cha rad r i idés sont des o i 
seaux de faible taille. Ils ont le cou court, la 
tête grosse; les tarses de moyenne longueur, 
grêles , l 'articulation tibio-tarsienne épaisse, les 
doigts au nombre de trois, le pos té r i eur man
quant ou é tan t rudimentaire; les ailes assez 
grandes, étroi tes , a iguës ou sub-a iguës ; la 
queue assez courte, l égè remen t arrondie, f o r 
m é e de douze rectrices; le bec court, ayant 
rarement plus de la moi t i é de la longueur de la 
lê le , mou à la base, dur à la pointe, qu i est 
renflée en massue, plus é t roi t que haut ; le p lu 
mage mou , dur, lisse, à couleurs variables sui
vant l 'âge et les saisons. 

La colonne ve r t éb ra le comprend douze, au 
plus treize ver tèbres cervicales, neuf dorsales, 
non soudées les unes aux autres, de sept à neuf 
caudales. Des neuf paires de côtes vraies, sept 
sont osseuses. Le sternum est assez grand, 
beaucoup plus long que large ; le b r é c h e t est 
bien déveluppé et m u n i en a r r i è r e de deux 
é c h a n c r u r e s membraneuses; la fourchette est 
mince, peu ouverte; le bassin est plat ; la partie 
des membres a n t é r i e u r s qui correspond à la 
main est longue et é t ro i te , plus é t e n d u e que 
l ' h u m é r u s ; le squelette des membres pos t é 
rieurs est long et é t r o i t ; le f ron t est t rès -é levé ; 
les orbites sont largement ouvertes; l 'occiput 
offre au voisinage du trou occipital deux points 
membraneux; le maxil laire in fé r i eu r est pneu
matique. La langue est é t ro i t e , à bords t ran
chants, non divisée a n t é r i e u r e m e n t , denlè lée 
en a r r i è r e ; son noyau est cartilagineux. I l n'y a 
pas de jabot ; les muscles de l'estomac sont peu 
développés-, le foie est assez grand; la rate est 
petite; les reins sont longs et grands; l 'ovaire 
est simple. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les chara-
dr i idés habitent toutes les parties de la terre. 
Certaines espèces sont r é p a n d u e s sur une vaste 
surface; mais chacune, du moins à l ' époque des 
amours, semble p r é f é r e r certaines local i tés . 

! f l eu r* , habi tudes et r é g i m e . — Les chara-
dri idés recherchent de p r é f é r e n c e les côtes de la 
mer, les rives sablonneuses des fleuves, des lacs, ' 
des grands é t angs , les marais, surtout les tour
b ières , les montagnes a r rosées par les eaux pro-
\enant de la fonte des neiges. 

Dans leurs migrations, les uns suivent les 
cours d'eau, se dirigeant le long des côtes ou le 
long de la vallée d'un fleuve; les autres exé
cutent leurs voyages sans que les cours d'eau in
fluent sur leur direct ion. Tous les charadr i idés 
vivent par couples pendant la saison des amours, 
mais dans le voisinage les uns des autres. Lors 
de leurs migrations, ils forment de grandes 
troupes, dans lesquelles chaque espèce fai t bande 
à part, les individus d'une m ê m e espèce ne se 
réun i ssan t pas à ceux d'une autre; si l 'on trouve 
divers cha rad r i i dé s ensemble, ce n'est qu'une 
agg loméra t i on produite par leur p résence dans 
un m ê m e l i eu . 

On peut dire que les cha rad r i idés sont les plus 
actifs de tous les échass ie rs . Ils semblent ne 
pas conna î t r e les heures ; du matin au soir et du 
soir au matin, ils sont sans cesse en mouve
ment; peut -ê t re ne dorment-ils que quelques 
minutes. Ils marchent bien, volent facilement et 
l é g è r e m e n t , sans se fatiguer. Ils ne se décident à 
nager que contraints par la nécess i té , mais ils 
le font t r è s -hab i l emen t . 

Presque tous ont un sifflement aigu, et quel
ques-uns d'entre eux, pendant la saison des 
amours, font entendre des trilles que l 'on peut 
appeler un vér i table chant. 

Leur nid est une simple dépress ion c reusée 
dans le sol, et rarement tapissée de quelques 
chaumes. Les œuf s , au nombre de trois ou 
quatre, sont piriformes et t ache té s . Dans le nid 
ils sont toujours disposés en cercle, les petits 
bouts au centre et se touchant. Les deux parents 
les couvent et tous deux s'occupent de l ' éduca
t ion des petits. Ceux-ci, à peine secs, quittent 
le n id ; mais, dans les premiers jours, ils passent 
la nuit sous les ailes de leur m è r e . 

Les c h a r a d r i i d é s se nourrissent d'insectes, de 
mollusques, de vers, de petits animaux aqua
tiques. Leur chair est g é n é r a l e m e n t e s t imée ; 
aussi sont-ils chassés partout et avec ardeur. 

LES PLUVIERS — CE ARA DRIUS. 

Die Gotdreyenpfeifer, the golden Plovers. 

Caractères. — Ce premier genre est caracté
risé par un bec un peu plus court que la tête ; 
des ailes su ra iguës , pourvues m ê m e d'un simple 
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tubercule mousse ; des tarses assez é levés , 
minces, couverts sur toutes les faces d 'un r é s e a u 
de plaques hexagones; le p lumage des parties 
s u p é r i e u r e s va r ié de nombreuses taches. 

LE PLUVIER DORÉ — CHARADRIUS AURATUS. 

Der Goldregenpfeifer, the golden Plover. 

Caractères. — Le pluvier doré (fig. 140), type 
de ce genre, a le dos noi r , s e m é de petites taches 
t r è s - s e r r é e s , vert ou jaune d'or, le ventre et la 
po i t r i ne noirs au p r in temps ; le cou et la p o i 
t r ine t a c h e t é s de gris j a u n â t r e en automne, avec 
le ventre blanc; les rectrices noires, va r i ées de 
bandes blanches à l ' e x t r é m i t é ; le cou no i r , en
t o u r é d 'un cercle blanc, qu i commence au f r o n t 
et d i s p a r a î t sur le cô té de la poi t r ine ; l 'œi l b run 
f o n c é ; le bec n o i r ; les pattes d 'un gris noir . 
€ e t oiseau a 28 cent, de long et 60 cent, d'en
v e r g u r e ; la longueur de l 'aile est de 19 cent., 
celle de la queue de 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e spèce 
habite l 'Europe, l 'Asie et le nord de l ' A f r i q u e . 
Elle est en partie s é d e n t a i r e en Angle ter re et en 
Allemagne et passe r é g u l i è r e m e n t tous les ans 
€n Belgique, en Hollande et en France. 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — Le pluvier 
d o r é est un oiseau c a r a c t é r i s t i q u e des tundras, 
tou t comme le courvite isabelle et les gangas le 
sont du dése r t . Quand on parcour t ces marais 
•qui recouvrent tout le nord de la terre , on en
tend de tous cô tés re tent i r le c r i m é l a n c o l i q u e 
et p l a i n t i f de cet oiseau ; on le vo i t par paires, par 
petites troupes, par fami l les , par bandes n o m 
breuses, suivant la saison; on le rencontre par
t o u t ; car une paire habite tout p rè s d'une autre 
paire , et le chasseur, du ma t in au soir, peut en 
avoir constamment devant l u i . Aussi lo in que la 
tundra s ' é t e n d vers le sud, aussi lo in on trouve 
le p luvier d o r é ; c'est un v é r i t a b l e oiseau de 
marais . I l habite m ê m e des l ieux inaccessibles à 
l ' h o m m e . A par t i r du 57° de la t i tude no rd , i l 
devient moins c o m m u n , et en Allemagne on ne 
trouve plus que des ind iv idus isolés . Mais deux 
fois par an, à l ' é p o q u e des migra t ions , les pluviers 
passent par nos c o n t r é e s . En septembre ils se 
d i r igen t vers le sud, en mars vers le nord . Si 
l 'h iver est doux, quelques-uns le passent dans 
l 'Europe centrale ; mais la grande masse va plus 
l o i n . De la Laponie et de la F in lande , les p l u 
viers gagnent les pays m é d i t e r r a n é e n s ; du nord 
de l 'Asie , ils vont dans la Chine et le nord de 
l ' Inde ; de l ' e x t r ê m e nord de l ' A m é r i q u e , dans 
le sud des É t a l s - U n i s . Les voyages se font par 

, bandes et su r tou t la n u i t . Ces oiseaux s ' é l è v e n t 
à une t r è s - g r a n d e hauteur , et le plus souvent 
s imulen t dans l eu r vol un t r iangle , c o m m e les 

j grues. Le j o u r , ils se reposent et mangent . I l 
est assez s ingul ier qu ' i ls s'abattent alors dans 
les champs et except ionnel lement dans les m a 
rais. 

Par ses m œ u r s , le p luv ie r d o r é d i f f è r e peu 
des autres oiseaux de la m ê m e f a m i l l e . I l 
est gai , v i f , ag i le ; i l cou r t t r è s - b i e n ; i l marche 
é l é g a m m e n t , ou bien i f cour t avec r a p i d i t é , s'ar-
r ê t a n t de temps à autre ; i l vole par fa i tement , i l 
f r a n c h i t de grands espaces comme le p igeon . 
A u voisinage de son n i d , i l d é c r i t des courbes, i l 
e x é c u t e les exercices de haut vol les plus gra
cieux. Sa voix est a g r é a b l e , m a l g r é son ton 
p l a i n t i f ; on peut la rendre par : tlui; mais, au 
temps des amours , i l fa i t entendre u n t r i l l e , 
une sorte de chant q u i peut se noter : taludl, 
taludl, taludl, taludl. Ses sens et son in te l l igence 
sont b ien d é v e l o p p é s . U a encore pour l u i sa 
s o c i a b i l i t é , sa douceur, son amour , son d é v o u e 
men t pour sa femelle et ses pet i ts , la f a c i l i t é 
avec laquelle i l s 'apprivoise. 

I l se n o u r r i t p r inc ipa lemen t de vers et de 
larves ; les moustiques, à tous les d e g r é s de 
d é v e l o p p e m e n t , f o r m e n t presque exclusivement 
son r é g i m e d ' é t é . Dans ses voyages, i l mange de 
petits insectes, des mollusques, des vers de 
terre ; i l avale des grains de quartz pour f a c i l i 
ter sa digest ion. L 'eau est pour l u i un é l é m e n t 
absolument n é c e s s a i r e t an t pour bo i re que pour 
se baigner. I l ne laisse pas passer u n j o u r sans 
laver et nettoyer son plumage. 

Quelques couples de pluviers d o r é s n i chen t 
en Al lemagne, dans les b r u y è r e s du pays de 
Munster, par exemple ; d ' a p r è s N a u m a n n , dans 
les b r u y è r e s du L u n e b o u r g et du J u l l a n d occ i 
dental . Mais c'est dans la tundra q u ' i l f au t ob 
server le mode de r ep roduc t ion de l ' e s p è c e . On 
voi t par tout les j eux d 'amour des m â l e s , et l 'on 

j t rouve sans peine des nids avec des œ u f s ou des 
j jeunes. Le m â l e se balance dans l ' a i r , i l plane 

en r h a n l a n t ; i l se laisse tomber p r è s de la f e 
mel le , tourne au tour d'elle en agi tant la t ê t e , 
en ouvrant les ailes, et la femel le r é p o n d autant 
qu 'el le peut à ces t é m o i g n a g e s d 'amour . Une 
l é g è r e d é p r e s s i o n dans le sol, que creuse la fe 
melle et qu 'e l le couvre de quelques chaumes 
d e s s é c h é s , const i tue le n i d . Les œ u f s sont r e l a t i 
vement gros; la coqui l le est lisse, mate, d ' un 
grenu t r è s - f i n ; et la couleur fondamenta le est 
le jaune o l ivâ t re pâ l e ou sale, r e l e v é par des des
sins d 'un b r u n n o i r - f o n c é et d ' un b r u n rouge, 



560 

Fig. 140. Le Guignard commun. 

disposés en couronne, avec plus ou moins de 
r égu l a r i t é . Suivant que la local i té est plus ou 
moins septentrionale, les œufs sont pondus plus 
ou moins tard . Les jeunes quittent leur n id dès 
le premier j o u r de leur existence: ils a c q u i è r e n t 
en naissant, d i ra i t -on , l 'art de se cacher. Les 
parents t é m o i g n e n t à leurs petits le plus grand 
amour, le plus grand d é v o u e m e n t . Quand on 
leur enlève leurs œ u f s , ils nichent une seconde 
fois ; mais ordinairement ils n'ont q u ' u n e c o u v é e 
par an. 

Dans le Nord, les faucons attaquent les p lu
viers adultes ; les renards bleus, les gloutons, 
les martes, les buses, les corbeaux, les mouettes 
d é t r u i s e n t les jeunes et les œ u f s . Pendant leurs 
migrations, ils deviennent aussi la proie des 
carnassiers et des rapaces. 

Chasse . — L'homme lu i fait une chasse active 
pour sa chair, qui est excellente, quoiqu'en au
tomne elle ait parfois un goû t hu i leux; aussi 

Fig. 141. Le Pluvier doré. 

l'oiseau est-il toujours en méfiance et sait biea 
distinguer le chasseur de l 'homme inoffensif, du 
paysan par exemple. On l 'attire dans des pièges 
en imi tan t son c r i d'appel. 

LES GUIGNARDS — EUDROMIAS. 

Die Alpenregenpfeifer, Uic alpine Plover. 

Caractères. — Les guignards ou eudromies, 
vulgairement pluviers des Alpes, ont pour carac
tères un bec mince, droi t , é levé, plus court que 
la t ê t e , m é d i o c r e m e n t renf lé à l ' ex t r émi té , dé
p r i m é en son mi l i eu sur sa face s u p é r i e u r e ; 
des tarses finement ré t i cu lés sur la face posté
rieure et sur les articulations, couverts en avant 
et sur les côtés d'une double r a n g é e de plaques 
hexagones, pentagones ou t é t r a g o n e s , selon le 
point qu'elles occupent; les r é m i g e s secondaires 
t r è s - a l l o n g é e s . 
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Fig. 142. Le Chionis blanc (p. 564). 

LE GUIGNARD COMMUN — EVDROMIAS 
MORINELLUS. 

Der Mornell, the Dotterel. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 141), que l'on 
c o n n a î t aussi sous le n o m de guignard de Sibérie, 
a un plumage qu i concorde par fa i tement avec la 
couleur du sol d'une c l a i r i è r e de montagnes. U 
a le dos n o i r â t r e , lavé d ' o l i v â t r e , avec les plumes 
e n c a d r é e s de r o u s s â t r e ; la t ê t e grise, la gorge 
l im i t ée par une bande blanche, la po i t r ine d 'un 
c e n d r é r a y é transversalement de r o u s s â t r e , 
suivi d'une é t r o i t e bande noire et d 'un large 
ce in turon b l a n c ; au-dessus de l 'œi l , une large 
bande claire , se confondant vers la nuque avec 
celle du cô t é o p p o s é ; l 'œil b r u n f o n c é ; le bec 
n o i r ; les tarses d 'un jaune v e r d â t r e . En au
tomne, le dos est d 'un g r i s - c e n d r é f o n c é ; le 
haut de la t ê t e est m é l a n g é de n o i r â t r e et de 
j aune roux ; la raie sus-oculaire est d 'un jaune-
roux c l a i r ; le haut de la po i t r ine gris ; le ventre 
blanc. La femel le a des teintes moins vives que 

BREHM. 

le m â l e . Cet oiseau a de 24 à 25 cent, de l o n g 
et 50 cent , d ' envergure ; la longueur de l 'aile 
est de 16 cent. , celle de la queue de 8 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gu ignard 
c o m m u n est propre aux c o n t r é e s n o r d de l ' E u 
rope. U habite aussi l 'Asie et l ' A f r i q u e , et se 
montre de passage sur plusieurs points de l ' A l l e 
magne, de la France, de la G r è c e , de la T u r q u i e , 
de l 'Espagne, de l 'Angle te r re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C'est dans 
une chasse au renne, sur les c r ê t e s é l e v é e s du 
Dovre f j e ld , i m m é d i a t e m e n t au-dessous de la 
l i m i t e des neiges é t e r n e l l e s , que j e r encon t ra i 
le g u i g n a r d ; plus t a rd j e le vis pa r tou t dans 
des endroits analogues. Vers le cap N o r d , on 
le rencont re , i l est v r a i , sur des montagnes 
moins é l e v é e s , mais tou jour s dans la zone 
alpine, et non dans la t u n d r a . Ceci concorde 
avec les observations faites en d'autres en 
droi ts . A i n s i , en Al lemagne , cet oiseau vient 
habiter les cimes les plus é l evées des Riesenge-
b i r g e ; en Ecosse, les H i g h l a n d s ; dans le sud de 
la S i b é r i e , d ' a p r è s Radde, la zone alpine des 

I V — 382 
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montagnes, au-dessus des tundras, à une a l t i 
tude de 2,400 à 2,G00 m è t r e s au-dessus du n i 
veau de la mer ; on en trouve m ô m e encore à 
une altitude de 3,300 m è t r e s . Dans ses migra
tions, l'oiseau visite r é g u l i è r e m e n t l 'Allemagne, 
la France, la Hongrie, le nord de l 'Italie ; mais 
i l ne dépasse pas, vers le sud, les pays méd i t e r 
r anéens et les pays de l'Asie centrale corres
pondant à la m ê m e latitude ; i l passe ainsi 
l 'hiver en Espagne, en Grèce , en Turquie ou en 
Perse et en Tartarie. I l est probable qu ' i l hiverne 
aussi dans les montagnes ; c'est sans doute ce 
qui fa i t qu'on l'observe si rarement. Dès le mois 
d 'août , i l quitte sa patrie, et ce n'est qu'excep
tionnellement q u ' i l revient avant le mois d 'avril . 
A peine a r r i v é , i l se reproduit . I l é m i g r é en 
sociétés plus ou moins nombreuses, et voyage 
aussi bien la nu i t que le j ou r . 

Je regarde le guignard comme un des chara
dr i idés les plus i n t é r e s s a n t s , à moins cepen
dant que ceux que j ' a i eu occasion d'observer, 
et qui é ta ien t en t ra in de couver, ne m'aient 
tout p a r t i c u l i è r e m e n t cap t ivé . On a di t que cet 
oiseau étai t sot et slupide, je ne puis partager 
cette opinion. Là où i l niche, i l n'a aucune 
crainte de l 'homme, et c'est sans doute parce que 
celui-ci va rarement le troubler dans les hautes 
régions qu ' i l habite. Le chasse-t-on, i l devient 
bien vite déf iant et montre qu ' i l n'a pas moins 
d'intelligence que ses c o n g é n è r e s . 

Son port est é légant , sa marche légère et vive, 
facile et rapide ; son vol t r è s - l ége r , v i f et rapide 
comme la f lèche, et au besoin rendu i r r égu l i e r 
par des crochets brusques et gracieux. Sa voix 
est douce, f lûtée : on peut la rendre par durr ou 
duru. Toutes ses allures sont charmantes el pai
sibles. On peut dire que c'est l'oiseau le plus 
ag réab le à voir sur ces hautes montagnes. Lors
qu'on a appris à le c o n n a î t r e , on le recherche 
et on remarque bientôt combien i l concourt à 
animer ces con t rées déser tes . I I m è n e une vie 
silencieuse sur les champs de neige, au mi l i eu 
des eaux qu i s 'écoulent de tous côtés ; i l v i t en 
paix avec tous les autres oiseaux ; i l se fie m ê m e 
à l 'homme qui gravit ces hauteurs, et court 
devant l u i comme le ferait une poule. I l sem
blerait qu'on pourrai t le prendre avec les mains, 
ou l'assommer d'un coup de bâ ton . Mais c'est 
surtout celui q u i a eu occasion de voir un cou
ple de guignards e n t o u r é de ses trois ou quatre 
poussins, qui peut se faire une juste idée de l 'é 
légance de ces charmants oiseaux. 

Sur ces hautes rég ions , les guignards n ichent 
en mai et j u i n . Leur nid est une dép re s s ion peu 

profonde, c reusée dans le sol, tapissée de quel
ques racines sèches et de lichens. La couvée est 
de quatre, quelquefois seulement de trois œuf s , 
pir i formes, à coquille mince, mate, d'un jaune-
b r u n â t r e clair, ou verdâ t re et p a r s e m é e de ta
ches foncées , i r régul iè res . La m è r e couve avec 
une telle ardeur, qu'elle se laisse presque fou-
1er aux pieds p lu tô t que d'abandonner ses œ u f s ; 
elle sait d'ailleurs la protection que l u i assure 
son plumage couleur du sol. 

Lorsque les jeunes sont éclos, la famille offre 
un spectacle charmant. Une seule fois, j ' a i pu 
prendre sur moi de tuer des guignards près de 
leurs petits, tant je me sentais vaincu par le 
doux spectacle que j'avais sous les yeux. La mère 
qu i est a c c o m p a g n é e de ses poussins s'expose 
au danger, tandis que le pè re t émoigne son an-

: goisse par ses cris, son vol saccadé et inquiet. 
La m è r e court, boite, volette, fa i t la culbute 

j devant son ennemi. Les Lapons qui m'accom
pagnaient s'y la issèrent t romper ; ils la poursui-

I virent 'et ne virent pas les jeunes qui s'étaient 
! rasés à terre. Us é ta ien t là , tous trois, devant 
: moi , le cou coucbé à terre, chacun à moitié 

caché de r r i è r e une pierre, les yeux ouverts, im-
I mobiles, n'ayant garde de faire le moindre mou

vement qui aurait pu les t rahir . J ' é ta is tout près 
d'eux, ils ne bougèrent , pas. La m è r e , continuant 
son m a n è g e , é lo ignai t de plus en plus mes 
Lapons ; mais tout à coup, elle s'envola et, avec 
la vitesse de la flèche, revint là où ses petits 
é ta ient cachés . A ma vue, elle poussa un cri ; 
les jeunes ne lu i r é p o n d a n t pas, elle recom
mença le jeu auquel les Lapons s 'étaient laissé 
tromper. Je m'emparai des jeunes, qui se lais
sèrent prendre sans rés i s tance , et les montrai 
à la m è r e . Auss i tô t , r e n o n ç a n t à sa ruse, 
celle-ci vint vers m o i , et m'approcha de si près 
que j 'aurais pu la saisir avec la main : ses plumes 
é ta ient hér i ssées , ses ailes tremblaient, elle cher
chait par tous les moyens à exciter ma compas
sion. Les jeunes gl issèrent entre mes doigts, la 
m è r e poussa un c r i indescriptible,et ils étaient de 
nouveau a u p r è s d'elle. Pleine de joie de les 
avoir r e t rouvés , la m è r e s 'a r rê ta devant moi, 
cacha ses petits sous ses ailes, comme une poule 
ses poussins, et demeura immobile à la même 
place. Je savais que j 'aurais fa i t grand plaisir 
à mon pè re et à d'autres ornithologistes en 

j rapportant un jeune guignard couvert de duvet; 
; mais je n'osai pas me conduire en chasseur. 

Malheureusement, tel n'est pas le sentiment de 
certains collectionneurs d ' œ u f s ; c'esL surtout k 
eux que nous devons nous en prendre si ce-
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charmants oiseaux on t à peu p r è s disparu des 
montagnes de l 'A l l emagne d u N o r d . 

Rendant ses m i g r a t i o n s , le gu ignard c o m 
m u n est e x p o s é aux m ê m e s dangers que le 
pluvier d o r é , et i l y succombe plus souvent à 
cause de sa grande confiance. Sa chai r est, 
d i t - o n , s u p é r i e u r e à celle de la bécas se pour la 
d é l i c a t e s s e . 

LES GRAVELOTS — MGlALITES. 

Die TJferpfeifer. 

Caractères. — Les gravelots, ainsi nommés à 
cause de leur s é j o u r sur les plages graveleuses 
et sablonneuses des fleuves et de la mer, ont 
g é n é r a l e m e n t une ta i l le assez faible ; leur bec 
est mince , plus cour t que la t ê t e ; leurs ailes sont 
s u r a i g u ë s , aussi longues ou plus longues que 
la queue, q u i est g é n é r a l e m e n t de moyenne 
longueur et arrondie ; leurs tarses sont m é d i o c r e s 
et g r ê l e s ; leur plumage est c o l o r é par grandes 
masses, et la p l u p a r t sont remarquables par un 
bandeau f r o n t a l et un col l ie r plus ou moins 
comple t au bas du cou. 

LE GRAVELOT NAIN — MGl ALITES M IN OR. 

Der Flussregcnpfeifer. 

Caractères. — L'espèce la plus connue de 
ce genre est celle que l 'on a t ou r à tour n o m m é e 
pluvier des Philippines, petit pluvier à collier, plu
vier de rivage, alouette de mer, sa ta i l le n ' é t a n t 
g u è r e plus for te que celle d'une alouette. El le 
a 18 cent, de long et 36 cent, d 'envergure ; la 
longueur de l 'aile est de 12 cent. , celle de la 
queue de 9. Les joues, le sommet de la t ê t e et 
le dos sont gris de terre ; le ventre et la poi t r ine 
blancs ; sur le f r o n t se t rouve une bande noire 
é t r o i t e , s u r m o n t é e d'une autre plus large b lan 
che , l i m i t é e e l l e - m ê m e , en a r r i è r e , par une 
l igne noire ; la l igne naso-oculaire est noire ; 
la gorge est d 'un noi r f o n c é , ainsi qu 'une bande 
q u i se d i r ige en a r r i è r e ; l 'œi l est b r u n - f o n c é , 
e n t o u r é d 'un cercle assez large j a u n e - d o r é ; le 
bec est n o i r ; les pattes sont r o u g e â t r e s . Chez la 
femelle , les couleurs sont plus p â l e s . Les jeunes 
n 'on t pas le f r o n t noi r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de 
dispersion du gravelot na in n'est pas encore 
bien é t a b l i e . On a obse rvé l ' e s p è c e dans toute 
l 'Europe , dans une grande partie de l ' A f r i q u e 
et dans presque toute l 'Asie . U est probable q u ' i l 
n 'arrive dans les c o n t r é e s m é r i d i o n a l e s q u ' à 
l ' é p o q u e de ses m i g r a t i o n s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet oiseau 
qui t te nos pays en a o û t ou en septembre, pour 
y revenir en mars ou en avr i l ; cependant, i l 
n iche encore dans l ' e x t r ê m e sud de l 'Europe . 
Dans le N o r d , i l ne se t ien t que sur les rives des 
cours d'eau, dans l ' i n t é r i e u r des terres, à une 
certaine distance de la mer . En hiver , i l recher
che des l ieux analogues, mais i l a r r ive souvent 
alors sur le bo rd de la mer . I l voyage par g r an 
des bandes, q u i demeurent unies pendant tou t 
le temps que l ' e s p è c e reste à l ' é t r a n g e r . 

Par ses allures, le gravelot nain d i f f è r e des 
e s p è c e s que nous venons de passer en revue. 
Cependant, i l est bien u n v é r i t a b l e charadr ien 
par ses habitudes à demi noc turnes ; i l est v i f , 
sur tout au c r é p u s c u l e , par le clair de l u n e , 
comme aussi en p le in j o u r . Ses mouvements 
sont faciles et l é g e r s . I l cou r t avec une r a p i d i t é 
surprenante et vole t r è s - b i e n ; i l est rare cepen
dant q u ' i l vole dans le m i l i e u du j o u r , tandis 
que, le soir et le m a t i n , i l mon t re combien i l 
aime à s'agiter. 

Son c r i d 'appel peut se rendre par dia ou 
deae; son c r i d'avertissement par diu, p o u s s é 
d'une m a n i è r e t r è s - b r è v e ; son c r i d 'amour est 
un v é r i t a b l e chant, se t e rminan t par u n t r i l l e : 
duh du dull dull lullul lui/.. 

Ses m œ u r s sont faites pour charmer chacun . 
I l v i t en paix avec ses semblables ; c'est au 
plus s ' i l se bat u n peu au commencement de la 
saison des amours . I l t é m o i g n e à sa compagne, 
à ses petits, le plus grand at tachement. Lors
q u ' i l revient a u p r è s d'eux a p r è s une absence, si 
courte qu 'el le soit, i l les salue par son chant , 
ses al lures, ses mouvements. L à o ù i l n'est pas 
poursu iv i , i l se mon t re f o r t confiant , mais les 
poursuites le rendent b i e n t ô t c r a i n t i f et d é f i a n t . 
Pris m ê m e vieux, i l s 'habitue f ac i l ement à son 
nouveau sort e l s'apprivoise t r è s - b i e n . 

I l se n o u r r i t d'insectes, de larves, de c o q u i l 
lages, de petits mol lusques ; i l re tourne les 
pierres pour t rouver sa p r o i e ; i l la chasse m ê m e 
dans l 'eau; l 'eau l u i est d 'une absolue n é c e s s i t é ; 
i l boi t beaucoup et souvent, et se baigne une ou 
deux fois par j o u r . 

Dans un endroi t sablonneux de la r ive non 
e x p o s é aux inondat ions , à une centaine de 
pas souvent du bord de l 'eau, la femel le creuse 
une simple d é p r e s s i o n , où elle pond , vers le m i 
l ieu de m a i , quatre œ u f s , dont la teinte se con
f o n d avec celle du sable. Leu r coqui l le est 
mince , terne, d ' un jaune-roux p â l e , s e m é e de 
taches d'un gris c e n d r é , sur lesquelles s'en d é t a 
chent d'autres d 'un b r u n no i r . Le j o u r , les pa-
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rents couvent peu, la chaleur du soleil é tan t 
suffisante; mais quand i l pleut, et toujours la 
nu i t , ils se tiennent sur leurs œ u f s : on dit que 
le mAle et la femelle se relayent. 

Au bout de quinze à seize jours, lesjeunes 
éclosent . Dès qu'ils sont secs, ils quittent le nid 
avec leurs parents, qui leur t é m o i g n e n t la plus 
grande tendresse. A u commencement, ceux-ci 

leur mettent les aliments dans le bec; mais ait 
bout de quelques jours , les jeunes les prennent 
e u x - m ê m e s . Dès le premier j ou r , ils savent se 
cacher. A trois semaines, d ' après Naumann, 
ils peuvent se passer de leurs parents ; ils 
restent cependant avec eux j u s q u ' à ce qu'ils 
soient c o m p l è t e m e n t adultes, et les accompa
gnent pendant leurs migrations. 

L E S C H I O N 1 D É S 

Die Scheidenschnàb 

Nous rangerons avec la plupart des ornitholo
gistes, à la suite des cha radr i idés des oiseaux 
dont la place est res tée longtemps incertaine, 
mais qui paraissent, d ' après leur organisation, 
devoir conserver la place q u i leur a été ass ignée 
par de Blainvi l le . 

C a r a c t è r e s . — La famil le des ch ion idés est 
essentiellement ca rac té r i sée par la lame co rnée , 
d é c o u p é e en avant, s i l lonnée sur les cô té s , 
qui enveloppe la moi t ié de la mandibule supé 
rieure, et par une face nue, m a m e l o n n é e et 
verruqueuse surtout autour des yeux. 

Un seul genre la compose. 

LES CHIONIS. — CHIONIS. 

C a r a c t è r e s . — Les chionis, que l 'on a aussi 
n o m m é s vaginales, coléoramphes, ont un corps 
gros et massif; un bec de la longueur de la tê te , 
robuste, conique, convexe, l é g è r e m e n t com 
p r i m é ; des narines ouvertes au mi l i eu du bec 
et e n t i è r e m e n t recouvertes par le fourreau corné 
qui enveloppe la base de la mandibule s u p é 
rieure ; des ailes méd ioc re s , a iguës , la deux ième 
r é m i g e é tant la plus longue, et a r m é e s d 'un 
éperon obtus, à l 'art iculation radio-carpienne ; 
une queue moyenne, presque c a r r é e ; des tarses 
trapus, épais, à peine aussi longs que le doigt 
médian , en t i è r emen t r é t i c u l é s ; des doigts an
tér ieurs a l longés , épais , bordés d'un rudiment 
de membrane; un pouce bien d é v e l o p p é ; des 
ongles épais , cou rbés , obtus. 

Le genre chionis n'a reposé pendant long
temps que sur l ' espèce d é c o u v e r t e par Forster; 
dans ces dern iè res années , on en a décr i t une 
deux ième sous le nom de chionis nain. La 
plus anciennement connue est la suivante. 

LE CI1IOMS BLANC — CHIONIS ALBA. 
Der weisse Scheidenschnabel, the white Sheath-Bill. 

C a r a c t è r e s . — Le chionis blanc, pigeon 
antarctique et poule antarçitique des navigateurs, 

— CH10NIDM. 

', the Sheath-Bills. 

a tout le plumage d'une blancheur éblouissante; 
la partie d é n u d é e de la face et le tour des yeux 
couleur de chair, tournant au j a u n â t r e ; le bec 
ve rdâ t re , avec la pointe noire et une tache d'un 
rouge b run vers le mi l ieu ; l ' i r is gris-bleu, en
t o u r é d'un cercle rouge-brun près de la pupille. 
L'oiseau a de 36 à 38 c e n t i m è t r e s de longueur et 
60 c e n t i m è t r e s environ d'envergure ; la lon-
geur de l'aile au repos est de 24 à 25 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le chionis 
blanc est propre aux terres australes. Beaucoup 
de navigateurs, depuis Forster, l 'ont rencontré 
aux îles Malouines. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — L'on ne Con
naî t presque r ien du genre de vie de cet oi
seau, et l 'on ignore c o m p l è t e m e n t tout ce qui 
se rattache à sa reproduction. Tout ce que nous 
apprennent les navigateurs, c'est que le chionis 
n'a pas des habitudes t rès - soc iab les : i l vivrait 
p lu tô t isolé que par troupes. On le voit sur les 
rochers à fleur d'eau qu i bordent les plages, 
mais on le rencontre aussi à une grande distance 
des terres, soit que le vent quelquefois le jette 
au large, soit que l 'espèce soit voyageuse. Le 
capitaine Marchand en a r e n c o n t r é à 70 lieues 
de distance des terres Magellaniques. L'un de 
ceux que l 'on pr i t du bord du navire qu ' i l com
mandait , le Solide, avait les pattes salies d'une 
terre r o u g e â t r e . «U para î t , ajoute Roblet, chirur
gien du bord, que ces oiseaux aiment à être 
posés . Après s 'ê t re p lu à voltiger quelque 
temps autour du navire, ils se posaient sur les 
vergues ; et si la crainte ou la fatigue les pressait 
trop, on les voyait se poser sur l'eau ; mais on 
n'en a vu aucun se jouer à sa surface. Leur vol 
s 'exécute par un battement préc ip i té de leur& 
ailes. » D 'après Lesson, ce vol est lourd et peu 
analogue à celui des oiseaux de haute mer. « Ses 
m œ u r s sont farouches, di t ce dernier, et bien 
que nous en vissions de petites troupes, nous 
ne p û m e s en tuer que deux. » 
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D ' a p r è s Forster , la cha i r du chionis serait d é 
testable. Ceux qu ' i l s t u è r e n t exhalaient une 
odeur si i n s u p p o r t a b l e , qu ' i l s ne puren t les 
manger , « q u o i q u ' a l o r s , a j o u t e - t - i l , les plus 
mauvais a l iments ne nous causassent pas a i s é 
ment du d é g o û t . » Cependant la p lupa r t des 
navigateurs, p a r m i lesquels Anderson, Quoy et 

Gaimard , Lesson, assurent qu 'e l le est bonne. 
De leur c ô t é , Roblet et le capitaine Chanal as
surent que cet oiseau n'a aucun g o û t de poisson 
ni de m a r é c a g e , et que c'est u n bon manger . « Sa 
chair , disenl- i ls , ressemble à celle du pigeon et 
en a le g o û t , et quelques-uns des of f ic ie rs q u i en 
g o û t è r e n t , la compara ien t à celle d u p luv ie r . » 

L E S V A N N E L L I D E S — VANELLL 

Die Kiebitie, the Peewits. 

C a r a c t è r e s . — Les v a n n e l l i d é s ou vanneaux, 
que l ' on rangeait jadis dans la f a m i l l e des char-
r a d r i i d é s , f o rmen t a u j o u r d ' h u i un groupe à 
part . Les oiseaux q u i en font part ie sont carac
t é r i s é s par leur grande ta i l le , leur bec assez 
f o r t , leurs tarses é l evés , leurs doigts au nombre 
de quatre . Quelques-uns ont une huppe ; d'autres 
ont des ergots au p l i de l ' a i l e ; i l en est q u i ont 
u n appendice s ingul ier à l 'angle du max i l l a i r e . 
Les sexes d i f f è r e n t t r è s -peu l ' un de l ' a u t r e ; les 
jeunes a c q u i è r e n t de bonne heure leur p lumage 
déf ini t i f . 

Les organes internes ressemblent, par leurs 
c a r a c t è r e s essentiels, à ceux des c h a r a d r i i d é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l y a des 
v a n n e l l i d é s sur toute la surface de la terre , 
sous toutes les zones, dans tous les c l i m a t s ; 
mais l 'habi ta t des diverses e spèces est t r è s -
va r i é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a p l u 
part a iment l 'eau, s'en é l o i g n e n t rarement , et 
s ' é t ab l i s s en t au plus dans les marais . Quelques-
uns cependant habi tent les steppes, et y t i en 
nent presque la place des courvites. 

Les m œ u r s des v a n n e l l i d é s ont plus d 'un 
po in t de ressemblance avec celles des chara
d r i i d é s . Ces oiseaux se d is t inguent sur tout par 
leur p é t u l a n c e et leur prudence, en m ê m e 
temps que par leur c u r i o s i t é . Dans certaines 
circonstances, ils servent d'avertisseurs aux au
tres animaux et cont rar ien t bien des fois le 
chasseur. Le naturaliste l u i - m ê m e , q u i souvent 
prend plaisir à suivre leurs gaies allures, en est 
parfois r endu co lè re et f u r i e u x , parce qu ' i ls 
nuisent à ses observations. Tous les vanneaux 
a iment la s o c i é t é , mais tout en vivant par 
paires. M ê m e en hiver, on peut r e c o n n a î t r e 
fac i lement les deux conjo in ts d 'un m ê m e couple, 
et les jeunes m â l e s semblent cho i s i r , dès leur 
enfance, la compagne de leur v ie . Aussi les I 

rencontre-t-on ra rement seuls, et on les vo i t f r é 
quemment en s o c i é t é d'autres oiseaux d'eau et 
de marais. 

L e u r r é g i m e varie suivant les l o c a l i t é s ; on 
peut cependant d i re , en g é n é r a l , qu ' i l s se n o u r 
rissent d'insectes, de vers, de mol lusques , et 
qu ' i l s ne d é d a i g n e n t pas c o m p l è t e m e n t les 
substances v é g é t a l e s . 

Leu r n i d est t r è s - s i m p l e : i l consiste en une 
d é p r e s s i o n c r e u s é e dans le sol , nue ou à peine 
t ap i s s ée de quelques chaumes. Chaque c o u v é e 
est de quatre œ u f s . 

Chasse. — Dans diverses l o c a l i t é s , on chasse 
ces oiseaux plus par plais i r que pour leur chair , 
car elle est dure et d 'un g o û t si d é s a g r é a b l e 
que les me i l l eu r s assaisonnements ne peuvent 
la cor r iger . I ls ont d'autres ennemis que 
l ' h o m m e , mais leur vigi lance et l eu r courage les 
met tent au moins à l ' ab r i des peti ts carnassiers. 

C a p t i v i t é . — Les v a n n e l l i d é s s 'habituent fa
c i lement à la c a p t i v i t é ; ils se contentent vite 
d 'un r é g i m e t r è s - s i m p l e , mais ils ne suppor
tent pas longtemps la perte de leur l i b e r t é . 

LES VANNEAUX — VANELLUS. 

Die Kiebitze, the Peewits. 

Caractères. — Le genre vanneau est carac
t é r i s é par u n bec plus cour t que la t ê t e , brus
quement r e n f l é ; des ailes amples, à pennes lar
ges, s u b a i g u ë s , pourvues d 'un tubercule au 
po igne t ; des tarses longs, minces, r é t i c u l é s ; 
quatre doigts : t rois en avant, u n en a r r i è r e , ar
t i cu lé assez haut et ne por tan t à terre que par 
l ' e x t r é m i t é de l ' ong le ; une t ê t e o r n é e d'une 
touffe de p lumes ; un p lumage c o l o r é par gran
des masses. 
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LE VANNEAU HUPPÉ — VANELLVS CIÎISTATVS. 

Der Kiebitz, the Lnpwwg. 

•Caractères. —Le vanneau huppé ou vanneau 
commun [fig. 143), a le haut de la tête , la partie 
a n t é r i e u r e du cou, le haut de la poi t r ine , la moi t ié 
d e l à queue d'un noir foncé br i l lant ; le manteau 
v e r t - f o n c é , à reflets bleus ou pourpres; les côtés 
du cou, la partie i n f é r i eu re de la poitrine, le 
ventre, la moi t ié pos té r ieure de la queue blancs; 
quelques plumes des couvertures supé r i eu res et 
infér ieures de la queue d'un jaune-roux f o n c é ; 
une huppe bifide et f o r m é e de plumes longues 
et é t ro i tes . La femelle a la huppe plus courte, le 
devant du cou tache té de noir et de blanc. Les 
jeunes l u i ressemblent, mais leurs couleurs 
sont plus ternes, et les plumes du dos sont chez 
eux largement bo rdées de jaune roux. L 'œil 
est b run , le bec noir ; les pattes sont d'un rouge-
foncé sale. Cet oiseau a 36 cent, de long et 
74 cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est 
de 23 cent., celle de la queue de 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le vanneau 
h u p p é est r é p a n d u partout, du 61° de latitude 
bo réa l e jusqu'au nord de l 'Inde et de l 'Afr ique , 
et dans tout l 'ancien continent. I l est aussi com
mun dans certaines parties de la Chine que 
dans la Grande-Bretagne, et tous les hivers i l va 
les passer sous des latitudes plus mér id iona les , 
depuis le nord de l'Inde jusqu'au Maroc. I l n i 
cherait en Grèce d 'après Von der Mûhle ; mais 
c'est fo r t douteux, toujours est-il que Linder
mayer p ré tend le contraire. 

l l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Dans beau
coup de cont rées de l 'Europe, les vanneaux ar
rivent en grand nombre à la f in d'octobre; ils 
s 'établissent le long des cours d'eau, dans les 
marais, sur les côtes, et repartent au commence
ment de mars, en se dirigeant vers le Nord. 
I l en est de m ê m e aux Indes et dans le sud de 
la Chine. D'après Jerdon, ces oiseaux ne se 
trouvent que dans le Punjab, et ils n'y nichent 
pas. Radde les vit le long du cours moyen de 
l ' A m o u r ; i l les trouva surtout t r è s -nombreux 
près du Tara ï -Noor . Pendant l 'été, ils ne de
meurent pas aux bords de ce lac salé, et se re
tirent pour nicher dans les endroits secs des 
hautes steppes. En Europe, la Hollande est le 
pays où i l y a le plus de vanneaux; ils sont aussi 
carac té r i s t iques du paysage hollandais que les 
canaux, les vaches blanches et noires, les mou
lins à vent, les maisons de paysans en tou rées 
d'arbres élevés. En Allemagne, cet oiseau 

n'est pas rare; sauf dans les hautes montagnes, 
on peut le voir à peu près partout. 

Celui qui a pu observer les m œ u r s et les allu
res du vanneau apprend vite à l 'aimer, et pour
tant i l excite parfois la colère de l 'homme. Le 
chasseur hait en lu i l'oiseau vigilant qui avertit 
souvent de la p résence d 'un ennemi tout le gi
bier d'eau ; mais pour celui qui n'est point pas
sionné pour la chasse, le vanneau est toujours un 
ê t re agréable à voir , qu ' i l vole ou q u ' i l coure. 
C'est un des premiers messagers du retour du 
pr intemps; i l arrive chez nous en m ê m e temps 
que l ' é tou rneau et l 'alouette ; nous le voyons sou
vent que l 'hiver r ègne encore, et lorsqu'il a fort 
à souffr i r de la f a i m . Pour l u i , plus que pour les 
autres oiseaux, on a r e m a r q u é que la grande 
bande immigrante é ta i t p r é c é d é e de quelques 
avant-coureurs, c h a r g é s , dirai t -on, d'annoncer 
leur ar r ivée et de p r é p a r e r les logements. Sou
vent, leurs e spé rances sont cruellement déçues; 
c'est ce qui arrive quand le temps vient à chan
ger. Une neige qui tombe assez tard au printemps 
recouvre leurs aliments. Us semblent espérer un 
meil leur avenir; ils ne peuvent se décider à la 
retraite ; ils vont d'une source à l'autre, errent 
dans le pays, mais, tout en espéran t , ils pâtissent, 
ils maigrissent et finissent par pér i r . En général, 
cependant, les immigrants arrivent au bon mo
ment et supportent sans accidents les derniers 
retours de l 'hiver. A l ' époque des migrations, on 
entend souvent jusque dans la nui t leur voix ca
r a c t é r i s t i q u e ; et pendant le jour , on en voit, su;-
tout dans les plaines et les val lées , au bord 
des r ivières , des bandes nombreuses qui con
t inuent leur voyage. 

Une fois arr ivés dans leur patrie, les vanneaux 
se dispersent, chaque paire demeurant fidèlement 
unie. Alors commence la vie d 'été avec ses joies 
et ses plaisirs, mais aussi avec ses soucis et ses 
peines. Le vanneau n'aime pas le voisinage de 
l 'homme, aussi év i te - t - i l de son mieux les lieux 
h a b i t é s ; i l s'en é loigne p e u t - ê t r e moins par 
crainte de l 'homme que des chiens et des chats. 
Ce qu ' i l faudra à ces oiseaux, c'est le voisinage 
de l'eau ou, du moins, un sol humide. 11 arrive 
toutefois, mais rarement, que des vanneaux 
vont nicher sur des plateaux élevés des monta
gnes. Quand cela a l ieu, on peut être presque 
sûr que les endroits qu'ils habitent d'ordinaire 
ont été inondés dans le courant de l 'été. 

Dans ces local i tés , on est sûr de voir ou d'en
tendre le vanneau h u p p é à toute heure du jour. U 
est, en effet, continuellement en mouvement; 
i l vole bien plus q u ' i l ne cour t ; i l témoigne par 
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le j eu de ses ailes les sentiments qu i l ' an iment , 
l ' amour , la c o l è r e , et b ien d'autres sentiments 
que nous ne pouvons a p p r é c i e r . En out re , i l est 
t rès -v ig i lan t , et tou t ê t r e v ivant , les b œ u f s et les 
moutons e x c e p t é s , l u i semble un ennemi . Le 
moment où l 'oiseau p a r a î t le plus e x c i t é est ce lu i 
o ù i l a des œ u f s et o ù ses petits sont encore i n 
capables de se sauver en volant . T o u t h o m m e 
qu i approche est s a lué d 'un c r i p e r ç a n t : kiwit. 
L'oiseau vole autour de l u i , avec une hardiesse 
surprenante; i l passe te l lement p r è s de l ' impor 
t u n que ce lu i -c i sent le courant d 'a ir produi t 
par le j e u de ses ailes. 

Le vanneau h u p p é vole b ien , et son vol est 
t r è s -va r i é . Au-dessus de l 'eau ou p r è s du sol, i l 
s'avance en battant lentement des ailes ; mais 
quand i l a g a g n é les hautes r é g i o n s de l ' a tmo
s p h è r e , i l s'y j o u e ; chacun de ses mouvements 
a son expression. Quand un danger menace, soit 
l u i , soit ses petits, i l e x é c u t e les tours les plus 
audacieux ; i l se p r é c i p i t e vers le sol, pour se 
relever presque aus s i t ô t ; i l se je t te à dro i te , à 
gauche, culbute , descend à terre , y t rot te quel
que temps, se r e l ève et recommence le m ê m e 
m a n è g e . A u c u n oiseau de nos pays ne vole de 
cette f a ç o n , aucun ne peut, comme l u i , faire 
e x é c u t e r à ses ailes autant de mouvements . Son 
vol est a c c o m p a g n é d 'un bruissement s ingulier , 
q u i permet de le r e c o n n a î t r e dans la nu i t la plus 
obscure. Sa d é m a r c h e vive et gracieuse ressem
ble à celle du p l u v i e r ; sa course est parfois ex
cessivement rapide. En marchant comme en vo
lant le vanneau r e l ève et abaisse sa huppe. 

I l f a i t souvent entendre sa vo ix , et bien que 
cette voix soit peu r iche en sons, i l sait accou
pler ceux-ci de diverses m a n i è r e s . Son c r i d'ap
pel est kiwit; i l le prononce t a n t ô t bref , t a n t ô t 
long , et expr ime ainsi diverses sensations. Son 
c r i d'angoisse est chraeït, son c r i d 'amour est 
c o m p o s é d'une sé r ie cont inue de sons, que l 'on 
peut rendre par : chœh couerkhoït kiwit kiwit ki
wit kiouïht. U ne pousse ce c r i qu'en volant et 
en l 'accompagnant des mouvements d'ailes les 
p lus singuliers . « On ne peut , d i t N a u m a n n , s é 
parer ce c r i de ces mouvements ; ils f o rmen t un 
t o u t q u i est l 'expression du plus grand bonheur 
de l 'oiseau. » 

Plus on observe le vanneau h u p p é , plus on 
acquier t la convic t ion q u ' i l p o s s è d e plusieurs ex
cellentes q u a l i t é s . Sa vigi lance, qu i i r r i t e contre 
l u i le chasseur, est un signe de haute prudence. 
I l sait parfa i tement quel h o m m e i l doi t redouter, 
quel est celui dont i l n'a r i en à cra indre . Dans 
certaines circonstances, i l se mont re l ' ami du 

' laboureur ou d u berger : i l f u i t le chasseur, et 
on c ro i ra i t q u ' i l c o n n a î t le f u s i l . Jamais i l n 'ou
blie ce que l ' e x p é r i e n c e l u i a appris , et l ' endroi t 
où un de ses semblables a é t é f r a p p é l u i de
meure suspect pour plusieurs a n n é e s . I l t é m o i 
gne à tous les carnassiers la plus grande haine, 
mais, en m ê m e temps, i l f a i t preuve de courage, 
de t é m é r i t é . U se p r é c i p i t e f u r i e u x sur le chien 
q u i suit sa piste, et arr ive quelquefois si p r è s de 
l u i , que le q u a d r u p è d e cherche à le happer. I l 
attaque de m ê m e le renard , mais pas tou jour s 
avec le m ê m e s u c c è s ; ce lu i -c i est plus agile que 
le chien , i l saisit souvent son agresseur t rop har
d i , et l ' é g o r g é sous les yeux de ses compagnons , 
q u i se dispersent alors à tous les vents, et f o n t re
tent i r l ' a i r de leurs plaintes. Avec non moins de 
hardiesse, le vanneau attaque les rapaces, les 
mouettes, les h é r o n s , les cigognes, q u ' i l sait ne 
pas l ' éga le r au vo l . I l les poursui t sans cesse, 
j u s q u ' à ce q u ' i l les ait c h a s s é s de son d o m a i n e ; 
mais i l évi te p rudemmen t ceux des oiseaux de 
proie q u i volent m i e u x que l u i . Des vanneaux 
at taquant une buse, u n m i l a n , un corbeau ou 
un aigle, o f f ren t un spectacle des plus d iver t i s 
sants. On voit, qu ' i ls sont s û r s de la v ic to i re , et 
l 'on est t é m o i n de la c o l è r e de l 'oiseau de pro ie . 
Dans ces circonstances, les vanneaux se p r ê t e n t 
mutue l l emen t secours, et leur courage augmente 
avec leur nombre . L'oiseau de proie en est te l le
ment h a r c e l é , que, de guerre lasse, i l finit par 
abandonner la par t ie . A i n s i , le vanneau rend bien 
des services en servant aux oiseaux de rivage 
de gardien et de sentinelle. Ceux-ci apprennent 
bien vite à ê t r e at tent ifs à ses avertissements, et 
de cette f a ç o n , ils é c h a p p e n t à plus d 'un danger. 
Aussi les Grecs l u i on t - i l s d o n n é le n o m s i g n i 
ficatif de bonne mère. 

Le vanneau h u p p é se n o u r r i t sur tout de vers 
de t e r re ; i l mange en out re des larves, de petits 
mollusques aquatiques ou terrestres. Dans la 
bonne saison, i l t rouve donc abondamment de 
quo i se r e p a î t r e . Quand i l v i t au voisinage de 
l 'eau, i l s'abreuve plusieurs fois par j o u r . I l a 
besoin de se baigner, et l o r s q u ' i l le f a i t , i l 
mont re par ses jeux , ses agaceries, comb ien 
les bains l u i conviennent . 

Pour t rouver un n i d de vanneau, i l f au t obser
ver le m â l e l o r squ ' i l lance dans les airs son 
chant d 'amour . Le n id est o rd ina i r emen t à l ' en
d ro i t au-dessus duque l i l vole. C'est g é n é r a l e 
ment p a r m i les herbages, dans u n s o l h u m i d e , ra
rement au voisinage i m m é d i a t de l 'eau, et j amais 

| dans le marais qu 'on le t rouve. Ce n i d consiste 
en une l é g è r e d é p r e s s i o n , é l é g a m m e n t t a p i s s é e 
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de quelques chaumes desséchés et de racines. 
D è s l a f i n d e mars, on peuty trouver des œ u f s ; mais 
le commencement d 'avri l est la vér i tahle é p o q u e 
de la ponte. Les œufs , au nombre de quatre, ont 
une taille relativement grande; ils sont ovoïdes, 
renflés au gros bout, à pointe arrondie à l ' ex t ré
mi té o p p o s é e ; leur coquille est lisse, finement 
grenue, d'un ver t -o l ivâ t re mat ou b r u n â t r e , par
semée de points, de taches, de raies foncées , d'un 
noir intense. Ils sont disposés en rond, se tou
chant au centre par le petit bout, el cette po
sition leur est conservée j u s q u ' à la fin de l ' incu
bation. La femelle couve seule pendant seize 
jours ; puis elle conduit ses petits dans un endroit 
où ils puissent facilement se cacher. 

Les deux parents t é m o i g n e n t un v i f amour à 
leur p r o g é n i t u r e . Ils se montrent à ce moment 
plus hardis que jamais, et ils ont recours à mil le 
ruses pour tromper leurs ennemis. Un mouton 
s'approche-t-il du nid tout en p â t u r a n t , la femelle 
s 'élance sur l u i , les plumes hér issées , les ailes 
é c a r t é e s ; elle crie, elle se d é m è n e et effraie gé

n é r a l e m e n t le stupide ruminant . Le père et la 
m è r e fondent sur l 'homme avec un courage 
r é e l l e m e n t h é r o ï q u e . Le premier cherche encore 
à le tromper, en chantant son cr i d'amour, en 
se jouant dans les airs. Vis à-vis des carnassiers,1 

la femelle emploie la ruse; elle cherche à les at
t i rer ap rè s elle, et g é n é r a l e m e n t elle y réussit. 
Mais les ennemis dont le vanneau a le plus à 
craindre, ce sont les carnassiers nocturnes, sur
tout le renard, qu i n'est pas facile à tromper. 
Par contre, ces oiseaux, comme nous l'avons dit 
plus haut, réuss issent ordinairement à mettre en 
fui te les milans, les corneilles et les autres pil
lards de nids. 

Une fois les petits capables de voler, bien des 
dangers sont évités ; i l ne s'agit plus que d'échap
per au milan et au faucon. En présence de ces 
rapaces, le vanneau, si prudent, si hardi, se 
conduit m i s é r a b l e m e n t ; i l pousse des cris d'an
goisse, i l cherche à se p réc ip i t e r dans l'eau, à se 
sauver en plongeant; mais si l'eau est profon
de, i l est perdu. 
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Fig. 144. L'Hoploptère épineux. 

Chasse. — En Al lemagne , on chasse peu le 
vanneau h u p p é , sa chair é t a n t c o n s i d é r é e 
comme peu d é l i c a t e . I l n 'en est pas de m ê m e 
dans le m i d i de l 'Europe , où on fa i t à ces oiseaux 
une chasse aussi active qu ' aux b é c a s s e s , et où 
l 'on t rouve ce d i c t o n : 

Qui n'a pas mangé de vanneau, 
N'a pas mangé de bon morceau. 

C a p t i v i t é . — Les vanneaux captifs, ceux sur
tou t qu i ont é t é pris jeunes,sont f o r t divertissants. 
Ils s 'apprivoisent rapidement , apprennent à con
n a î t r e leur m a î t r e , mangent dans sa m a i n , le 
suivent, se l i en t m ê m e d ' a m i t i é avec les chiens 
et les chats, et prennent la domina t ion sur les 
autres oiseaux de r ivage, leurs compagnons de 
c a p t i v i t é . On leur donne au commencement des 
vers de t e r r e ; plus t a rd , ils s 'habituent peu à 
peu à manger d u pain , et on peut les conserver 
plusieurs a n n é e s , si on leur donne un abr i chaud 
pour la mauvaise saison. 

LES HOPLOPTÈRES — HOPLOPTERUS. 

Die Sporenkiebitze, the Spur-Peewits. 

l Caractères. — Les hoploptères sont essentiel
l ement c a r a c t é r i s é s par la p r é s e n c e d 'un ergot 
a c é r é au p l i de l ' a i le . Cet ergot, d i t une l é - I 

DltliHM. 

gende arabe, l u i a é té d o n n é pour le p u n i r de S3 
somnolence, e l i l est la cause que cet oiseau est 
évei l lé le j o u r comme la. nu i t . Outre cet ergot, 
les h o p l o p t è r e s ont encore pour c a r a c t è r e s g é 
n é r i q u e s des tarses é levés et minces ; des doigts 
au nombre de trois ; des ailes a i g u ë s , la seconde 
r é m i g e é t a n t la plus longue, et une touffe de 
plumes tombantes à l 'occ iput . 

L'HOPLOPTÈRE ÉPINEUX — HOPLOPTERUS 
SPINOSUS. 

Der Sporenkiebitz, the Spur-Peewit. 

Caractères. — L'hoploptère épineux (/fy. 144), 
que l 'on n o m m e aussi vanneau à éperon, a le 
manteau g r i s -b run ; la t ê t e et la face i n f é r i e u r e 
du corps noires; les cô té s de la t ê t e , d u c o u , du 
ventre, la part ie p o s t é r i e u r e du cou et le c rou
pion blancs ; les r é m i g e s pr imai res et les rec
trices noires dans leur m o i t i é t e r m i n a l e ; l 'ex
t r é m i t é des grandes couvertures des ailes et des 
deux rectrices externes blanches. Ce plumage ne 
varie, n i suivant le sexe, n i suivant l ' â g e . L 'es
p è c e est plus petite que le vanneau; elle a 4 cent . 
de moins de longueur totale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' h o p l o p t è r e 
é p i n e u x est un oiseau propre à la faune a f r ica ine . 
On le t rouve en S é n é g a m b i e , en Abyssinie , en 

I V - 3cS3 
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Barbarie, en Égyp te , et i l visite dans ses excur 
sions la Grèce, la Turquie , l 'Europe et les para
ges de la mer Noire. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — De tOUS les 
échassiers de l 'Êgypte , l ' hoploptère ép ineux est 
le plus commun. On le trouve partout où la pré
sence d'une eau douce lu i permet de v ivre ; car 
i l ne s 'éloigne jamais de l'eau. Mais i l est sobre, 
et un champ i n o n d é de temps à autre l u i offre 
toutes les conditions nécessaires à son existence. 
I l semble éviter la côle ; du moins, je ne me rap
pelle pas l 'y avoir jamais vu . I l se trouve, par 
contre, sur les rives des lacs à eau s a u m â t r e . I l 
est plus rare dans la Nubie aride, et on ne le 
rencontre qu ' i so lé dans le Soudan oriental et 
l'Habesch. Mais on le voit r é g u l i è r e m e n t au bord 
de tous les fleuves, de tous les lacs de la moi t ié 
septentrionale de l 'Af r ique centrale. A u p r i n 
temps et en automne, i l part de l 'Êgyp te , et arrive 
en Palestine et en Grèce , dont i l f r é q u e n t e les 
côtes , d ' après Lindermayer. Niche- t - i l en Grèce , 
comme l 'ont admis quelques auteurs? Linder 
mayer di t exp re s sémen t que, m a l g r é toutes ses 
recherches, i l n'a pu obtenir à ce sujet aucun 
renseignement certain. Mais qu ' i l y niche ou 
non, l 'espèce ne doit pas moins compter parmi 
les oiseaux d'Europe. 

Adams croit que l ' hop lop tè re é p i n e u x est le 
véri table troc/rilus, l'oiseau ami du crocodile. 
C'est là une erreur. Les Arabes distinguent par
faitement les deux oiseaux : Y avertisseur du cro
codile, que nousavons décr i t , est l 'hoploptère épi
neux, le siksak, comme ils le nomment d ' après 
son c r i . 

L 'hop lop tè re ép ineux a beaucoup de rapports, 
par ses m œ u r s , avec le vanneau commun ; mais 
i l para î t ê t re moins sociable, et i l vit davantage 
par couples. Ces couples, cependant, habitent les 
uns à côté des autres et se réun i s sen t parfois 
pour quelque temps. I l est peu d'oiseaux qu i , 
par leur p r é sence , ennuient autant le naturaliste 
que l 'hop lop tè re ép ineux . Au commencement, 
on admire ses allures vives et joyeuses, sa course 
rapide, son vol é légant , sa voix, sinon harmo 
nieuse, du moins assez ag réab le , son courage, 
son ardeur querelleuse. Mais b ien tô t on apprend 
à le hai'r. I l rend toute chasse impossible; i l sert 
de sentinelle et d'avertisseur à tous les oiseaux, 
qu'ils soient aquatiques ou non. Rien ne lu i 
ccbnppe. Le chasseur marche depuis plus d'un 
quart d'heure dans l'eau et la vase, i l se glisse en 
rampant sur le ventre pour surprendre un fla
mant ou un pélican et, à sa grande co lè re , i l voit 
qu ' i l a été découver t par un couple d ' hop lop t è r e s < 

et qu ' i l est m e n a c é de perdre la proie q u ' i l croyait 
tenir. Ces oiseaux volent autour de l u i en pous
sant leurs cris p e r ç a n t s : siksak, siksak, s 'élancent 
sur l u i , appellent l 'attention de toute la popula
tion ailée des alentours, l u i font prendre la fuite. 
Le chasseur se relève et, dans sa co lè re , i l l u i ar
rive souvent de faire feu sur un de ces importuns. 
I l en est ainsi de jour , i l en est ainsi de nui t . La 
légende arabe qui di t que le siksak ne dort jamais 
et cherche toujours , mais en vain, le repos, cette 
l égende repose é v i d e m m e n t sur des habitudes de 
cet oiseau. 

Ce qu i arrive pour le chasseur, arrive pour les 
animaux qui sont à la recherche d'une proie à 
faire parmi les oiseaux aquatiques. Un milan qui 
plane,unecorneille, un corbeauqui s'approchent, 
un carnassier qui cherche à s'avancer, sont 
auss i tô t s ignalés par eux; ils l 'attaquent, le me
nacent et le mettent souvent en fu i t e . Dans ces 
cas, l ' hop lop tè re é p i n e u x fait souvent usage de 
son arme contre les oiseaux, i l s 'é lance sur eux, 
et cherche à les atteindre d 'un coup d'aile. Allen 
fait remarquer parfaitement qu ' i l doit souvent se 
servir de son é p e r o n , car on le trouve fréquem
ment br i sé . 

L ' h o p l o p t è r e ép ineux a à peu près le même ré
gime que le vanneau d'Europe.Onrencontre dans 
son estomac des insectes de diverses espèces, des 
vers, des coquillages, du sable. Sa chair a un 
goût t r è s - d é s a g r é a b l e ; elle n'est mangée ni par 
les Arabes, ni par les E u r o p é e n s . 

Dans le nord de l 'Êgypte , cet oiseau commence 
à se reproduire vers le mi l ieu de mars; mais 
c'e.t au mi l ieu d 'avri l , et m ê m e en mai, que Ion 
trouve le plus de nids. En É g y p t e , chaque cou
ple choisit un champ humide. Le long du cours 
s u p é r i e u r du N i l , cet oiseau niche sur les bancs 
de sable. On trouve de trois à six œufs dans un 
seul n id , comme je l a i vu ; je crois, cependant, 
que les couvées ordinaires sont de trois ou quatre 
œufs : i l est donc probable, lorsqu' i l en a six, 
que deux femelles ont pondu dans le m ê m e nid. 
Les œufs de l ' hop lop tè re é p i n e u x sont plus petits 
que ceux du vanneau; à part cela, ils ont la 
m ô m e apparence. Leur couleur est un mélange, 
d i f f ic i le à d é c r i r e , de vert, de gris, de jaune, et 
ils sont s e m é s de taches foncées , sur lesquelles 
s'en d é t a c h e n t d'autres d 'un b run noir, répan
dues sur tout l 'œur, sauf à sa pointe, et con
fluentes au gros bout. Quand un homme s'ap
proche du n id , la femelle le qu i l l e , et les deux 
parents se comportent comme les vanneaux 
communs. Dans quelques nids, j ' a i t rouvé les 
œufs couverts en partie de terre humide; la 
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femel le voula i t -e l le les cacher, ou les p r o l é g e r 
contre les rayons t rop b r û l a n t s du soleil? Je ne 
saurais le d i re . 

Les jeunes sont couverts d 'abord d ' un duvet 
gris, b i g a r r é ; ma.s, au bout de quelques j o u r s , 
ils r e v ê l e n t un p lumage qu i ressemble à celui 
de leurs parents. Us qu i t t en t le n i d peu de 
temps a p r è s l ' é c l o s i o n ; ils ont les allures de 
tous les jeunes oiseaux de marais, ils courent 
avec une vitesse surprenante, et savent t r è s - b i e n 
se cacher en cas de danger. 

C a p t i v i t é . — Pendant m o n s é j o u r en A f r i q u e , 
j ' a i souvent pris des h o p l o p t è r e s é p i n e u x , et 
les ai conse rvés quelque temps. Us se conten
tent d'une nour r i tu re t r è s - s i m p l e , et s 'habituent 
vite à la cap t iv i t é . U ne serait pas bien d i f f i c i l e 
d'en amener de vivants en Europe. 

LES SARCIOPHORES — SARCIOPHORUS 

Die Lappenkiebilze, the crested Lapwing^. 

Caractères. — Les sarciophores ou porte-
lambeaux ont pour c a r a c t è r e s essentiels une ca
roncule membraneuse à la base d u bec et, en 
avant de l ' œ i l , une saillie c o r n é e , en place 
d'ergot, à la naissance du carpe ; un bec de 
longueur moyenne, v igoureux; des tarses assez 
é l evés ; un doigt p o s t é r i e u r t r è s - p e t i t , à peine 
i n d i q u é . 

LE SARCIOPIIOUE A COIFFE — SARCIOPHORUS 
PILEATUS. 

Der Lappenkiebitz, the crested Lapwing. 

Caractères. — Le sarciophore à coiffe, que 
l 'on a aussi n o m m é vanneau à caroncule, a le 

dos gr is-rouge, la nuque et le ventre b lancs ; la 
t ê t e , le cou , les e x t r é m i t é s des r é m i g e s et des 
rectrices no i r s ; l 'œi l jaune d o r é ; le bec rouge-
de-sang à la base, no i r à la p o i n t e ; les pattes 
rouges. I l a 29 cent, de long et 66 cent, d 'en
ve rgure ; la longueur de l 'ai le est de 18 cent. , 
celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le sarcio-
phore à coiffe est une e s p è c e propre à l ' A f r i q u e . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D i f f é r a n t 
en cela des e s p è c e s que nous venons d ' é t u d i e r , 
le sarciophore à coiffe n 'habite que les l ieux secs 
et arides, comme le courvi te isabelle. I l n'est 
pas rare dans les endroits d é c o u v e r t s des step
pes ; on l 'y voi t soit par paires, soit par petites 
famil les , comme le vanneau. On ne peut pas 
dire q u ' i l soit c o m m u n , car i l n'est pas de ces 
oiseaux que l 'on a p e r ç o i t tous les jou r s . Cepen
dant, on ne voyagera pas longtemps dans les 
steppes sans le rencontrer . Je le vis pour la pre
m i è r e fois dans le Bahiuda, plus t a rd dans le 
Kordofahn , une fois enf in dans le Samchara, 
dans l ' i n t é r i e u r d'une serieba a b a n d o n n é e , c'est-
à - d i r e d 'un parc à bestiaux e n t o u r é d ' é p i n e s ; i l 
é t a i t en t r a i n d'y chercher des insectes dans le 
f u m i e r . 

Le sarciophore à coiffe peut ê t r e r e g a r d é 
comme i n t e r m é d i a i r e au vanneau c o m m u n et à 
l ' h o p l o p t è r e é p i n e u x ; i l a quelque chose des ha
bitudes de l ' un et de l 'autre . Sa course est vive 
et rapide; son vol beau et l é g e r , tout à fa i t 
semblable à celui du vanneau; son c r i est le 
m ê m e que celui de l ' h o p l o p t è r e é p i n e u x . U n'a 
r i en de la confiance de c e l u i - c i ; tout au con
t ra i re , i l est c r a i n t i f et p ruden t , m ô m e là où i l 
n'est pas e x p o s é à beaucoup de poursui tes . 

L E S S T R E P S I L I D É S — STREPS1LATES 

Die Steinvjàlzer, the Turnstones. 

C a r a c t è r e s . — L e s s t r eps i l i dé s fo rment , à notre 
avis, un groupe bien d is t inc t , é t a b l i s s a n t la t ran
s i t ion entre les alectorides et les l imicoles . Us ont 
le corps massif, le cou cour t , la t ê t e re la t ivement 
grande, le f r o n t haut, le bec l é g è r e m e n t r e l evé 
en haut ou d ro i t , m é d i o c r e m e n t f endu , avec un 
pet i t bourre le t membraneux à la base de la 
mand ibu le s u p é r i e u r e ; les grandes sous-caudales 
oresaue aussi longues que les rectrices l a t é r a l e s ; 
quatre doigts ou trois seulement; des tarses assez 
courts, s c u t e l l é s en avant, r é t i c u l é s en a r r i è r e . 

D ' a p r è s Ni tzsch , les organes internes sont con

f o r m é s comme ceux des c h a r a d r i i d é s , dans ce 
qu ' i l s ont d'essentiel. I l y a cependant à consi
d é r e r chez les s t r eps i l i dé s l ' é t r o i t e s se du f r o n t , 
la b r i è v e t é des tarses, la grande v igueur des 
muscles abaisseurs de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . 

Cette division repose sur le genre suivant . 

LES TOURNE-PIERRES — STREPSILAS 

Die Steinwàlzer, the Turnstones. 

Caractères. — Les tourne-pie es ont le bec à 
peu p r è s aussi long que la t ê l e conique, à a r ê t e 
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aplatie, à pointe dure, c o m p r i m é e et mousse ; les 
ailes é t roi tes , su ra iguës , la p r e m i è r e r émige é tan t 
la plus longue; les plumes du haut du bras t r è s -
longues; la queue, f o r m é e de douze rectrices, 
de longueur moyenne, l égè remen t arrondie; les 
tarses m é d i o c r e m e n t a l longés , assez épa i s ; les 
doigts a n t é r i e u r s r éun i s à la base par une mem
brane t rès -pe t i t e ; un plumage abondant et s e r r é , 
o rné de couleurs vives. 

LE TOURNE-PIERRE INTERPRETE — STREPSILAS 
INTERPRES. 

Der Steinwàlzer, der Dolmetscher, the Turnstone. 

Caractères. — Cetoiseau (fig. 145) est un des 
plus communs qui habitent les bords de la mer. 
L'adulte, dans son plumage d 'é té , a le f ron t , les 
joues, une large bande qu i traverse la nuque, le 
bas du dos, la gorge, les sous-alaires, une bande 
transversale sur l'aile d'un blanc pur; une ligne 
partant du f ron t et descendant à côté de l 'œil, le 
devant et les côtés du cou et de la poitrine noirs; 
le manteau tache té de noir et de rouge; le dessus 
de la t ê te rayé longitudinalement de blanc et de 
no i r ; les couvertures des ailes d'un brun châ ta in , 
t a c h e t é e s de no i r ; le croupion t raversé par une 
large bande brune; les r émiges no i râ t res ; les rec
trices blanches à la racine et à l ' ex t r émi t é , tra
versées près de leur pointe par une large bande 
noire; l'œil b run , le bec n o i r , les pattes d'un 
jaune orange. Cet oiseau a 25 cent, de long et 
50 cent., d'envergure; la longueur de l'aile est 
de 17 cent, celle de la queue de 9. En automne 
et en hiver, le plumage est de couleur terne, les 
plumes é tan t largement bordées de gr i sâ t re . Chez 
les jeunes, le dos est b r u n - n o i r â t r e , jaune-roux 
et jaune-ocre; la partie an t é r i eu re du corps est 
d'un gris noir. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tourne-
pierre i n t e rp rè t e est cosmopolite : on le trouve 
en Irlande, en Scandinavie, en Grèce , en Ital ie, 
en Espagne, en Hollande, dans l 'Amér ique cen
trale, au Brési l , en Egypte, au cap de Bonne-
Espé rance , en Chine, aux Indes, et partout sur 
les bords de la mer. Ce n'est en généra l que 
pendant ses migrations qu'on le voit dans l ' i n 
t é r ieur des terres, mais toujours le long des 
cours d'eau. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On doit ad
mettre que le tourne-pierre i n t e rp r è t e émigré en 
longeant la mer. Dans le nord comme dans le 
sud de l 'Europe, on peut remarquer que ses 
migrations sont aussi régu l iè res que celles des 
autres oiseaux. En Scandinavie, en Irlande, au 

Groënland , les premiers tourne-pierres arrivent 
à la tin d 'avri l , au mil ieu de mai , et quit tent ces 
cont rées à la fin d ' aoû t . A la m ê m e é p o q u e , ap
paraissent les premiers sur les côtes septen
trionales et mér id iona les de la Médi te r ranée . 
En é té , ces oiseaux vivent par paires; ce n'est 
que lors des migrations qu'ils se r éun i s sen t en 
petites bandes. En hiver, ils se jo ignent aux pe
tits échass iers de rivage, mais i ls forment des 
bandes séparées , parfois t r è s - n o m b r e u s e s . Ces 
bandes ne quit tent la côte que quand i l se trouve 

i au voisinage un lac d'eau sa lée , comme dans 
i le nord de l 'Êgypte . 

Le tourne-pierre i n t e r p r è t e ne peut échapper 
à un observateur attentif. La b e a u t é de son plu
mage, sa vivaci té , sa gaieté attirent sur lu i l'at
tention de tous. I l est rare de le voir tranquille; 
c'est au plus si, vers le mi l i eu de la jou rnée , il 

i reste quelques minutes immobi le à la même 
place. Tout le reste du j o u r , i l est en mouvement, 
et la nui t encore, on entend souvent sa voix. 
Quand i l cherche sa nourr i ture , i l va trottinant 
lentement ; puifc i l f ranchi t d'une course un es
pace cons idé rab le , s ' a r rê te un instant sur quel
que lieu é levé , et reprend sa course. I l vole par
faitement; i l fend les airs comme une flèche, il 
se d é t o u r n e adroitement, et se meut aussi 
bien en rasant le sol qu'en planant dans les ré
gions élevées de l ' a t m o s p h è r e . Sa voix est un 
sifflement p e r ç a n t ; elle ne se compose que d'un 
cr i : kie, et i l le lance t a n t ô t bref, tantôt long. 

De tous les oiseaux qui vivent au bord de la 
mer, le tourne-pierre i n t e r p r è t e est un des plus 
prudents, et m ê m e des plus craintifs. I l laisse 
d'autres oiseaux de rivage, plus grands que lui, 
veiller à la sûreté généra le , mais quand i l est 
avec de petites espèces , i l se charge du rôle de 
gardien, et sait b ien tô t leur inspirer le respect' 
et m ê m e l 'obéissance . Des poursuites le rendent 
e x t r ê m e m e n t craint if . I l n'est pas facile de l'ob
server longtemps; i l voit dans tout homme un 
ennemi dangereux. 

Le tourne-pierre i n t e r p r è t e mange tant qu'il 
est éveillé. I l se nour r i t d'animaux marins de 
toute espèce , de p r é f é r e n c e de vers, de mollus
ques, qu ' i l tire hors du sable ou qu ' i l découvre 
en retournant les pierres. I l ne d é d a i g n e pas les 
insectes; mais son domaine de chasse est la 
plage qui é m e r g e à m a r é e basse, et où i l n'y! 
a g u è r e d'insectes. 

I l niche sur les bancs de sable ou sur les lieux 
sablonneux, p rè s des j e t é e s . D 'après Schilling, il 
p ré fé re ra i t les îlots couverts de b ruyères et de 
quelques genévr ie r s rabougris ; Holland l'a vu éta-



Fig. 145. Le Tourne-pierre interprète. 

b l i r son n id pa rmi les hautes herbes et les joncs . 
Lors d e l à saison des amours , i l s'avance quelque
fois dans l ' i n t é r i e u r des terres, comme cela arrive 
en I r lande . Son n i d est une d é p r e s s i o n c r e u s é e 
dans le sol et t a p i s s é e de quelques chaumes. Ses 
œ u f s , au nombre de trois ou quatre, ressemblent 
u n peu à ceux d u vanneau; mais ils sont plus 
petits, à coqui l le lisse d 'un gris b r u n , d 'un jaune 
o l ivâ t r e ou ver t de mer , s e m é s de points et de 

taches d 'un b r u n f o n c é , gris-ol ive ou n o i r â t r e s 
plus nombreux au gros bout q u ' à la poin te . Les 
deux parents t é m o i g n e n t à leur p r o g é n i t u r e le 
plus g r and at tachement. Les jeunes ont les m ô 
mes al lures que l es jeunes p luv ie rs . 

Je ne sais r ien de la vie des tourne-pierres i n 
t e r p r è t e s en c a p t i v i t é ; j e ne doute pas cepen
dant qu ' i l s ne soient faciles à apprivoiser , et 
qu 'on ne puisse les conserver assez longtemps. 

L E S H E M A T O P O D I D É S — R J E M A T O P I . 

Der Austernfischer, the Oyiler-Catchers. 

Quiconque a vis i té les cô le s de la mer d u N o r d 
ou de la Ba l t ique , a cer lainement r e m a r q u é un 
ciseau de rivage, c o m m u n par tout , et à allures 
te l lement c a r a c t é r i s t i q u e s , q u ' i l est d i f f i c i l e de 
ne pas le d is t inguer . Les habitants des cô les 
le connaissent aussi b ien que nous connais
sons le m o i n e a u ou le corbeau: c'est l ' h u î -
t r ier , pie de mer, pie de rivage, pie-bécasse, bé
casse de mer, comme on l'a a p p e l é . Cet oiseau 
p a r a î t i so lé p a r m i les é c h a s s i e r s , et les natura

listes ont ple inement raison d'en fa i re le type 
d'une f a m i l l e . 

C a r a c t è r e s . — Cette f a m i l l e est essentielle
men t c a r a c t é r i s é e par l a f o r m e du bec etl 'absence 
du pouce. Le bec est plus long que la t ê t e , d r o i t , 
t r è s - a p l a t i l a t é r a l e m e n t , l e r m i n é en co in et à 
pointe t r è s - d u r e . Les h é m a t o p o d i d é s on t aussi 
un corps r a m a s s é , u n cou c o u r t , une t ê t e 
grande. 

L 'organisat ion in te rne de ces oiseaux p r é -
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sente, d ' après Nitzsch, diverses p a r t i c u l a r i t é s , 
notamment le grand déve loppement des muscles 
masticateurs, d'où diverses dispositions du sque
lette cépha l ique . La colonne ve r t éb ra le com
prend treize ver tèbres cervicales, neuf dorsales 
et hui t caudales. La fourchette est peu recour
bée ; les quatre é c h a n c r u r e s du sternum sont 
t r è s -déve loppées ; les neuf paires de côtes sont 
remarquables par leur minceur, les os palatins 
par leur largeur; la cloison orbitaire est pe rcée 
de plusieurs trous. Des glandes nasales t r è s -dé 
veloppées forment un large coussinet, recou
vrant la portion du f ronta l comprise entre les 
orbites ; la langue est courte, munie en a r r i è r e 
de dentelures c o r n é e s ; le ventricule succen tu r i é 
est mun i de parois épaisses , t rès -musculeuses ; 
l'estomac proprement dit n'est que faiblement 
m u s c u î e u x , l ' intestin est t r è s - l o n g . 

Cette fami l le ne comprend qu 'un genre. 

LES HUITRIERS — EMMATOPUS. 

Die Austernfisclier, the Oysler-Catchcrs. 

Caractères. — Les huîlriers ont pour carac
tè res géné r iques un bec m é d i o c r e m e n t fendu, 
robuste, aussi haut que large à la base, ensuite 
r é t r é c i , plus c o m p r i m é et plus haut que large; 
des ailes de longueur moyenne, s u r a i g u ë s , la 
p r e m i è r e r é m i g e é t an t la plus longue ; une queue 
assez courte, t r o n q u é e à angle droi t , composée 
de douze rectrices; des tarses robustes, m é d i o 
crement a l l o n g é s ; trois doigts seulement en 
avant, épais , courts, bordés de larges callosités 
raboteuses; l'externe et le m é d i a n r é u n i s à la base 
par une palmalure. 

Ce genre a pour type l 'espèce suivante. 

LTllITRIER PIE — HJEIHATOPUS OSTR4LEGUS. 

Der Austernfischer, the Oyster-CaP her. 

Caractères.— L'huîtrier-pie (fig. 146, p. 577), 
la pie de mer, pie de rivage,pie-bécasse, bécasse de 
mer, comme on le nomme vulgairement, a le dos, 
le devant du cou, la gorge d'un noir l égè remen t 
br i l lant ; le bas du dos, le croupion, la région 
sous-oculaire, la poitrine et le ventre blancs ; les 
r é m i g e s primaires et les rectrices noires, blanches 
à leur racine; l ' iris rouge de sang vif , orange au 
bord, e n t o u r é d'un cercle nu rouge-vermil lon; 
le bec rouge-vermillon, plus clair à la pointe que 
dans le reste de son é t e n d u e ; les tarses rouge-
de-chair f o n c é . Le mâ le a 44 cent, de long et 
87 cent, d'envergure; la longueur de l'aile est de 
6 cent., celle de la queue de I I . La femelle est 

un peu plus petite, chez elle, le noir descend 
moins bas du côté de la poitr ine. En hiver, 
l ' hu î t r i e r -p i e a à la gorge une tache blanche 
demi-circulaire. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
l ' hu î t r i e r pie sur toutes les côtes d'Europe, du 
cap Nord au cap de Tar i f a , là surtout où la côte 
est rocheuse. On le rencontre aussi dans les îles 
de la mer du Nord et de l 'océan Glacial, jusqu'au 
Groën l and . En hiver, i l arrive dans le midi de 
l 'Europe, mais i l n'y est pas commun. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les migra
tions de cet oiseau ont quelque chose de tout 
par t icul ier : ainsi , i l é m i g r é r égu l i è rement des 
côtes de la Baltique, tandis qu'en Islande i l se 
contente d'aller de la côte septentrionale à la 
côte m é r i d i o n a l e . L 'expl icat ion de ce fait est fa
cile à donner; l ' hu î t r i e r -p i e demeure toute l'an
née là où arrivent les eaux chaudes du Gulf-
Stream, tandis qu ' i l est obl igé d ' é m i g r e r d e s lieux 
que les glaces envahissent. Dans ses voyages, i l 
suit toujours les rivages, i l f ranchi t même en 
volant des bras de mer, mais i l n'airne pas à tra
verser le continent. I l est excessivement rare de 
le voir dans l ' i n t é r i eu r des terres. Les huîtriers 
qui quittent les rivages de la Baltique et de la 
mer du Nord vont hiverner sur les côtes de 
France et d'Espagne ; ceux qui habitent les 
mers de la Chine é m i g r e n t jusque dans le sud de 
l 'Inde. 

Cet oiseau est aussi agile qu ' i l para î t lourd et 
maladroit. I l court par saccades, comme le 
tourne-pierre i n t e r p r è t e ; d'ordinaire, i l marche 
ou t ro t t ine ; mais, au besoin, i l court avec rapi
dité ; g râce à ses larges pattes, i l peut se soute
nir sur les sols les plus mous, les plus vaseux; 
i l nage bien et le fa i t sans y ê t re contraint ; son 
vol est rapide et vigoureux, géné ra l emen t recti-
ligne, mais fortement o n d u l é , plus planant que 
celui des autres oiseaux de rivage. A t o u t instant, 
i l fai t entendre le sifflement : huip, p récédé d'or
dinaire d'un cr i p ro longé : kwihrrr; parfois, il 
crie kivik kivik kewik kcwik. A u moment des 
amours, i l fait entendre des tri l les harmonieux, 
variés, soutenus, en un mot un vér i table chant, 
qu'on n'attendrait g u è r e d 'un oiseau de son 
genre. 

Ses allures expliquent l 'at tention qu'on lui 
accorde partout . Sur toute la côte , i l n'y a pas 
d'oiseau comme l u i v i f , agile, courageux, aga
çant , querelleur. Est - i l rassas ié , s'est-il reposé 
un instant, i l se met à agacer et à pourchasser 
ses semblables ; rester longtemps tranquille, 
immobi le à la m ô m e place, n'est pas dans sa 
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nature. Ces agaceries finissent souvent par des 
combats violents . L ' h u î t r i e r - p i e c h e r c h e à se ven
ger i m m é d i a t e m e n t du moindre m a l q u i l u i a é t é 
fa i t . H u i t à d ix de ces oiseaux, raconte Garba, 
é t a i e n t endormis l ' u n à cô té de l 'autre, p o s é s , q u i 
sur une, q u i sur deux pattes, lorsqu ' i ls se m i r e n t 
subitement à f u i r , r éve i l l é s par les cris d'une au
tre bande, qu i passait en volant au-dessus d'eux. 
A ce m o m e n t , l ' u n d'eux marcha par malheur sur 
la patte de l 'aut re . A u s s i t ô t , u n duel de s'enga
ger. Le cou et le bec tendus, i ls fond i ren t l ' un 
sur l 'autre, se frappant des ailes, se donnan des 
coups de bec. Le combatne dura pas longtemps ; 
l ' u n d'eux bat t i t en re t ra i te , et son adversaire se 
contenta de le suivre d 'un œi l p le in à la fois de 
c o l è r e et de d é d a i n . De telles disputes sont ce
pendant rares entre h u î t r i e r s ; ils ont assez de 
luttes à soutenir avec les autres oiseaux. 

Plus vigilants que les autres oiseaux de rivage, 
ils t rouvent toujours à s'occuper. Chaque pet i t 
oiseau qu i passe p r è s d'eux, ils l 'observent ; u n 
grand , ils le saluent de leurs cris ; pas un canard, 
pas une oie q u i é c h a p p e à leurs regards. Mais 
voic i que s'approchent de nos h u î t r i e r s d'autres 
oiseaux qu ' i l s savent ê t r e des ennemis. Dès 
q u ' u n de ceux-ci a p p a r a î t , que ce soit un cor 
beau, une cornei l le ou une grande mouette, u n 
h u î t r i e r donne le signal de l 'attaque ; tous se 
l è v e n t , fondent sur l ' ennemi , c r ien t pour d é n o n 
cer sa venue aux autres oiseaux, et le pour
suivent avec f u r e u r . E n cela, ils ressemblent 
tou t à fa i t aux vanneaux, mais leurs armes sont 
mei l leures , la v ic toi re leur est plus f i dè l e . 

Les autres oiseaux de rivage savent parfaite
ment ce que s ignif ient leurs c r i s ; ils dis t inguent 
t r è s - b i e n le c r i d'appel du c r i d'avertissement. 
Par tou t o ù se t rouvent des h u î t r i e r s - p i e s , ce 
sent eux qui jouen t le rô le p r inc ipa l , qu i r è g l e n t 
et commandent en quelque sorte les allures des 
autres oiseaux. Par tout , i l s savent év i t e r l ' homme. 
Ils connaissent le berger et le p ê c h e u r , ils savenl 
qu ' i l s n 'ont r i en à en craindre et s'en laissent ap
procher ; mais ils regardent d 'un œi l d é l i a n t 
tout autre i n d i v i d u , et su r tou t ils ne laissenl 
jamais arr iver le chasseur à p o r t é e de f u s i l . 

D 'où vient le n o m d ' h u î t r i e r q u i l u i a é t é d o n n é ? 
C'est ce q u ' i l est d i f f i c i l e de d i re ; car cet oiseau 
ne p ê c h e pas les h u î t r e s . S ' i l mange de petits m o l 
lusques, ou l 'habi tant de quelque grand coqui l 
lage que les flots ont j e t é m o r t sur la plage, i l 
n'est pas en é t a t d ' ouvr i r une h u î t r e . Sa nour
r i t u re p r inc ipa le consiste e n v e r s . I l ne d é d a i 
gne pas à l 'occasion un pel i t c r u s t a c é , un peti t 
poisson ou quelque autre an ima l m a r i n ; i l peut 

bien chasser aussi les insectes q u ' i l t rouve au 
voisinage des troupeaux paissants p r è s de la 
c ô t e ; mais ce sont là des exceptions. I l re tourne 
les coquilles et les pierres plus souvent encore 
que ne le f a i t le tourne-p ie r re à co l l ie r . 

Ceux des h u î t r i e r s - p i e s qu i sont en quelque 
sorte s é d e n t a i r e s , commencent à fa i re leur n i d 
au m i l i e u d ' avr i l : ceux q u i é m i g r e n t , s'en 
occupent un peu plus t a rd . A ce m o m e n t , les 
bandes se s é p a r e n t , et les paires s'isolent. On 
entend sans cesse alors les chants des m â l e s ; on 
peut assister aux combats qu ' i l s se l iv ren t 
en l 'honneur d'une femel le . Par contre , les 
h u î t r i e r s v ivent dans la plus parfai te h a r m o 
nie avec tous les oiseaux inoffensifs q u i hab i ten t 
la m ê m e l o c a l i t é , ou pour m i e u x d i re , i ls l eur 
servent de gardiens et de protecteurs . Pour 
n icher , ils semblent rechercher les prair ies à 
herbe cour te , au voisinage de la m e r ; là o ù 
de telles condit ions n'existent pas, ils é t a b l i s s e n t 
leur n i d au m i l i e u des fucus r e j e t é s sur la plage 
par les vagues. A ces m ê m e s endroits nichent 
beaucoup d'oiseaux de rivages, des hirondel les 
de mer et d'autres e s p è c e s . Leu r n i d consiste 
en une l é g è r e d é p r e s s i o n que l 'oiseau creuse 
l u i - m ê m e . Chaque c o u v é e est de t ro is , quelque
fois de deux œ u f s , t r è s - g r a n d s , ovales ou p o i n 
tus, à coqui l le solide, mate, d 'un j aune- roux 
l é g è r e m e n t b r u n â t r e , s e m é s de taches, de poin ts , 
de lignes v io le - tc la i r , b r u n f o n c é et n o i r â t r e . 
La femelle les couve avec ardeur, e x c e p t é dans 
le m i l i eu du j o u r , o ù elle les abandonne; 
le m â l e ne la relaye pas, mais i l la remplace 
quand elle pé r i t . Les jeunes é c l o s e n t au bout 
d 'environ t rois semaines et sont condui t s par 
leur m è r e . E n cas de danger, ils se cachent d'or
d ina i r e ; mais i ls savent aussi se m o u v o i r dans 
l 'eau. Ils nagent et p longent pa r fa i t ement , i ls 
peuvent m ê m e cou r i r sous l 'eau pendant q u e l 
que temps. Les deux parents, quand ils c o n d u i 
sent des petits, sont plus prudents et plus hardis 
q u ' à toute autre é p o q u e . 

Chasse.— La chasse de l ' h u î t r i e r pie est d i f f i 
ci le , car l 'oiseau, comme nous l'avons d i t , sait 
parfa i tement dis t inguer les gens q u i sont dan 
gereux de ceux q u i ne le sont pas. C'est pen
dant son sommei l de m i d i qu 'on peut l ' appro
cher le mieux ; mais ses sens sont si fins, q u ' i l 
faut s'avancer avec la plus grande prudence ; le 
b r u i t des pas su f f i t pour le r é v e i l l e r . Cette 
chasse est encore rendue d i f f i c i l e par cela que ces 
oiseaux ont une grande r é s i s t a n c e vitale et peu
vent supporter de graves blessures. I l n 'y a 
d'ail leurs que les naturalistes o u les cha<seurs 
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amateurs qui puissent poursuivre l ' hu î l r i e r -p ie , 
car sa chair a un goût tellement désagréable 
qu'on ne peut la manger. Par contre, leurs 
œufs passent pour un mets dél ic ieux. 

Ca i i t iT ï t é . — Des amateurs prennent de 
temps à autre avec des collets des h u î t r i e r s , 
pour les garder en volière. I l n'est pas dif f ic i le 
de les habituer à la capt ivi té . On leur donne au 
commencement des crabes, des poissons, des 
mollusques, et peu à peu on les habitue à se 
nourr i r de pain. Pris jeunes, on peut parfaite
ment les élever en les nourrissant de cette façon. 
Les vieux hu î t r i e r s perdent b ien tô t leur crainte 
de l 'homme, dès qu'i ls se sont convaincus que 
celui-ci ne leur veut pas de mal . Ils vivent en 
bons rapports avec les autres oiseaux, et repren
nent, à leur éga rd le rôle de gardiens et de 
sentinelles. « Deux h u î t r i e r s , d i t Gadamer, que 
j ' a i élevés dès leur plus tendre jeunesse, é t a i en t 
devenus tellement privés qu'ils me recon
naissaient à ma voix et me saluaient de leurs 
cris de bienvenue, dès qu'ils m'entendaient. Je 
jes laissais courir l ibrement au mil ieu de mes 
poules, et jamais celles-ci n ' é t a i e n t aussi en sû
reté contre les attaques de l 'épervier , que lors
qu'elles avaient avec elles ces fidèles gardiens, 
dont les cris les avertissaient à temps de l'ap
proche du rapace. » 

H. LES LIMICOLES — LBHCOL^E. 

Die Sc/mepfenvôgel. 

Caractères. — Le second groupe ou sous-
ordre des échassiers est celui des l imicoles. 
Tous les oiseaux compris sous cette d é n o m i n a 
t ion ont entre eux beaucoup de ressemblance et 
p résen ten t les ca rac tè res suivants : ils ont le 
tronc cyl indrique ; le cou de longueur moyenne ; 

la tê te fortement b o m b é e , de grosseur moyenne; 
le bec l ong ,mince , à tranchants mousses et faibles. 
lisse, souvent mou et f l ex ib le , généra lement 
recouvert d'une peau, t rès - r iche en nerfs; le? 
tarses g r ê l e s , g é n é r a l e m e n t élevés, qualrf 
doigts : trois en avant r é u n i s à la base par (je 
courtes palmatures, ou lobés sur les côtés, et on 
pouce court, insé ré plus haut que les autres^ 
des ailes de longueur moyenne, pointues, à boni 
pos té r i eu r plus ou moins é c h a n c r é en forme de 
fauc i l l e ; une queue courte, f o r m é e de douze à 
vingt-six rectrices. Le plumage varie beaucoup 
sous le rapport de l'abondance et de la colora
t ion . I l offre peu de d i f fé rences suivant le sexe, 
et beaucoup, chez plusieurs espèces , suivant 
l 'âge et les saisons. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tous les 
limicoles ont à peu près le m ê m e genre de vie : 
ils habitent les lieux humides et marécageux, 
les bords des cours d'eau, les cô t e s . En été, ils 

| vivent par paires, souvent dans le voisinage les 
uns des autres ; en automne et en hiver, ils se 
réun i s sen t en grandes bandes, fo rmées souvent 
par plusieurs espèces . Ils paraissent très-liés les 
uns aux autres Ils se nourrissent d'insectes, de 
larves, de vers, de mollusques, de petit crusta
cés , quelques-uns aussi de graines. Chez pres
que toutes les espèces , le mâle et la femelle 

J construisent leur n id en commun et couvent 
' alternativement. Le n id varie de forme, mais il 

est presque toujours sur le sol. Les œufs sont 
au nombre de deux à quatre, piriformes et 
couleur de terre. Les jeunes quittent le nid de 
bonne heure, et restent avec leurs parents jus
q u ' à ce qu'i ls soient à m ê m e de chercher leur 
nourr i ture e u x - m ê m e s . Tous les limicoles qui 
habitent nos con t rées sont des oiseaux de pas
sage ; ceux qu i vivent sous des latitudes plus 
m é r i d i o n a l e s se bornent à errer. 

L E S S G O L O P A C I D É S — SCOLOPACES. 

Die Schnepfen, the Snipes. 

C a r a c t è r e s . — La p r e m i è r e famil le de ce 
groupe, celle des scolopacidés , peut ê t re con
sidérée comme renfermant les échass ie rs les 
plus parfaits que nous connaissions. Ces oiseaux 
ont le corps épa is , court ; le cou de longueur 
moyenne, la tête fortement c o m p r i m é e l a t é r a 
lement, le f ront t r è s - h a u t ; le sommet de la tête 
é t roi t et aplati ; les yeux grands, dir igés en haut 

t en ar r iè re ; 1er. J,,-: : . d :n i l , faible, é t ro i t , 

aminci en avant, t r è s - m o u , flexible, à pointe de 
la mandibule s u p é r i e u r e recouvrant l'inférieure; 
des tarses courts, faibles, mous, nus dans une 
t rès - fa ib le é t e n d u e au-dessus de l'articulation 
tibio-tarsienne ; le doigt m é d i a n très-long ; des 
ailes courtes, mais larges; une queue courte, 
large, pointue, arrondie sur les côtés , composée 
de rectrices dont le nombre varie de douze à 
vingt-s ix; un plumage mou et épa i s , mais lisse 
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Fig. 146. L'Huitricr-pie (p. 674). 

et c o u c h é ; d o n i les t e in t e s , quelque var iés 
qu 'en soient les dessins, s 'harmonisent toujours 
avec celles d u sol. 

L a s t ructure in terne des s c o l o p a c i d é s p r é 
sente les m ê m e s dispositions g é n é r a l e s que chez 
les autres é c h a s s i e r s ; la t ê t e , cependant, off re 
certaines p a r t i c u l a r i t é s de c o n f o r m a t i o n , que i 
Ni tzsch d é c r i t ainsi : « La b o î t e c r â n i e n n e , 
est fo r t emen t d é j e t é e en bas et en avant ; les os 
temporaux ne sont pas en contact avec les grands 
l ac rymaux ; le bord de l 'o rb i te fo rme un cercle 
f e r m é ; toutes les parties p o s t é r i e u r e s et i n f é 
rieures de la t ê t e sont comme c o m p r i m é e s et 
a t r o p h i é e s . Le t r o u occip i ta l est donc c o m p l è t e 
ment d i r i g é en bas, et se t rouve r a m e n é en 
avant et au-dessous des yeux ; la surface des 
h é m i s p h è r e s c é r é b r a u x se d i r ige en bas et en ar
r i è r e , la base du cerveau en haut . Le condui t 
aud i t i f , q u i , chez les autres oiseaux, est der
r i è r e l 'œ i l , se t rouve i c i au-dessous de l 'œi l , p r è s 
de l 'angle a n t é r i e u r de cet organe. L'os t ympa-
n i q u e est r e f o u l é dans l 'angle a n t é r i e u r de l 'œil ; 
i l est c o m p l è t e m e n t recouvert en dehors par 
l'os l a c r y m a l ; de m ê m e , les autres os de la 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e , l'os c a r r é , l'os palat in et 

l'os zygomatique se t rouven t en avant de l 'œi l 
et de l'os l ac rymal . 

« A l ' e x t r é m i t é des deux mandibules est un 
organe de tac t , f o r m é de substance osseuse 
spongieuse, et t r è s - d é v e l o p p é . Ce sont des cel-

! Iules osseuses, hexagonales, a l l o n g é e s , q u i en
veloppent les e x t r é m i t é s des branches nerveuses 
de la c i n q u i è m e paire . Ces branches sont plus 
d é v e l o p p é e s chez les s c o l o p a c i d é s que chez 
les quelques autres oiseaux pourvus d 'un appa
re i l de tact analogue. Le s t e rnum est t r è s - p r o -
l o n g é en a r r i è r e ; le bassin est plus é t r o i t dans 
sa partie p o s t é r i e u r e , q u ' i l ne l'est chez les autres 
é c h a s s i e r s . L ' h u m é r u s n'est g u è r e plus long que 
l 'omoplate. La langue est longue, é t r o i t e , p o i n 
tue, plus courte que le bec, et son noyau n vest 
osseux que dans sa part ie p o s t é r i e u r e ; la t ige 
de l'os h y o ï d e est mobi le . Le ven t r i cu le succen-
t u r i é est long , t r è s - r i c h e en glandes ; l 'estomac 
é t r o i t et a l l o n g é . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les SCOlopa-
c idés habi ten t les zones septentrionale et t e m p é 

r é e ; mais,dans leurs migra t ions , i ! sa r r iven t jusque 
dans la zone t o r r i d e . Quelques e s p è c e s v ivent 
dans les f o r ê t s h u m i d e s , l a p î u p a r t d a n s les marais 
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A l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Le plus 
ordinairement, les scolopacidés se tiennent ca
chés pendant le j ou r . Bien qu'ils sachent se 
mouvoir en pleine l u m i è r e , leurs habitudes sont 
cependant nocturnes, ou au moins c r é p u s c u 
laires. On les trouve parfois en grand nombre 
dans une localité ; mais on ne peut guè re les 
regarder comme des oiseaux sociables, car cha
cun vit pour soi, sans trop s ' inquié ter de ses 
semblables. Ce qui les retient, c'est la local i té , 
et non leurs instincts de soc iabi l i té . 

Ils apparaissent au printemps, quand la neige 
est fondue, souvent m ê m e pendant la fonte des 
neiges. A ce moment, ils arrivent isolés . Ils 
s'accouplent après de longs combats, nichent, 
et, en automne, abandonnent leur patrie isolé
ment, comme à leur a r r ivée . 

Les scolopacidés se nourrissent de vers, d ' in
sectes, de larves, de petits animaux aquatiques 
de toute espèce ; ils les chassent, de jour , dans 
les lieux tranquilles et obscurs ; mais d 'ordi- • 
naire ils ne vont à la recherche de leurs a l i 
ments qu'au c r é p u s c u l e , et peu t - ê t r e pen
dant toute la nuit . Leur vue ne doit pas leur 
rendre alors un bien grand service, et c'est sur
tout grâce à leur toucher, si parfait , qu'ils t rou
vent leur nourr i ture . Ils enfoncent leur bec pro
f o n d é m e n t dans la terre humide , ou dans les 
exc rémen t s des m a m m i f è r e s , font des trous les 
uns à côté des autres, et arrivent ainsi à décou
vr i r et à prendre leur proie. 

Sous le rapport de. l 'agi l i té , les scolopacidés ne 
le cèden t à aucun oiseau de marais. Leur voix 
est rauque, monotone. Leurs allures sont peu 
attrayantes, excepté pour le chasseur, qui voit en 
eux un gibier des plus dél icats . Dans la saison 
des amours, le mâle t émo igne sa passion par 
certains cris , certains mouvements, certains 
exercices de vo l , et surtout par son ardeur 
batailleuse. Leur nid est construit dans un buis
son, ou sur une place sèche , dans l ' in té r ieur du 
marais. Ce nid n'est qu'une dépress ion arrondie, 
produite dans l'herbe ; mais l ' in té r ieur en est 
soigneusement a m é n a g é . La ponte est de quatre 
œuf s de grandeur moyenne, piri lormes, tache
tés de brun sur un fond jaune-sale ou ve rdâ t r e . 
Les jeunes éclosent couverts d'un duvet roux, 
t a c h e t é , sur le dos, de b run et de n o i r ; dès le 
premier jour , ils abandonnent le n id . 

Quand on pense que ces oiseaux sont active
ment chassés partout en Europe; qu'en outre, 
tous les carnassiers, tous les rapaces leur font 
la guerre ; qu'ils ont souvent à souffr i r des i n 
t empér i e s des saisons, on a de la peine à com- \ 

prendre comment ils ne sont pas encore com
p lè t emen t dé t ru i t s . I l est vrai que leurs habi tu
des nocturnes les dé roben t à bien des ennemis; 
d'un autre cô té , comme ils nichent dans la pro
fondeur des forê ts ou dans les marais du Nord, 
ils peuvent se reproduire en paix, et les pertes 
qu'ils subissent peuvent dès lors se r é p a r e r . 

C a p t i v i t é . — Les scolopacidés ne supportent 
malheureusement pas la capt iv i té . I l est difficile 
de les habituer à un nouveau r é g i m e , et i l est 
impossible de leur fourn i r leur nourr i ture natu
relle. On peut les conserver quelque temps en les 
bourrant avec des insectes, du pain t r e m p é dans 
du peti t- lai t , mais on arrive bien rarement à les 
entretenir longtemps avec ce r é g i m e , à les 
habituer à se nour r i r d ' e u x - m ê m e s . On réussit 
mieux quand on s'empare d'individus très-
jeunes ; mais ceux-ci ont besoin de beaucoup de 
soins, et les peines qu'on est obl igé de se donner 
ne sont guè re r é c o m p e n s é e s . 

LES BÉCASSES — SCOLOPAX. 

Lie Schnepfen, the Snipes. 

Caractères. — Le premier genre de cette 
famil le , celui des bécasses proprement dites, est 
carac tér i sé par un bec relativement for t , à pointe 
arrondie; des jambes basses, for tes ,épaisses , em-
p l u m é e s j u s q u ' à la naissance des tarses; un 
doigt pos té r i eu r mun i d 'un ongle court; des 
ailes subobfuses, b o m b é e s ; une queue formée 
de douze rectrices. 

LA BÉCASSE COMMUNE — SCOLOPAX RUSTICOLâ. 

Die Schnepfe, die Waldschnepfe, the Woodcock. 

Caractères. — La bécasse commune (fig. 147). 
a le f ron t gris ; le haut et le d e r r i è r e de la tête et 
la nuque m a r q u é s de hu i t raies transversales, 
quatre brunes et quatre d'un jaune roux ; le dos 
roux, t a che t é de gris roux, de jaune roux, de 
gris b run et de n o i r ; la gorge b lanchâ t re ; la 
poitrine et le ventre m o i r é s de gris j aunâ t re et 
de b r u n ; les rectrices et les r é m i g e s tachetées 
de noir sur un fond no i r â t r e pour les premières , 
brun pour les secondes ; l 'œil b run ; le bec el 
les pattes gris-de-corne. Cet oiseau a 33 cent. 
de long, et 60 cent, d'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 9. 

Tous les chasseurs distinguent deux bécasses,. 
que la plupart des naturalistes regardent comme 
de simples var ié tés , et quelques-uns comme des 
espèces d i f f é ren tes . 



L A B É C A S S E C O M M U N E . 579 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A l 'excep-
t ion de quelques î les septentrionales, la b é 
casse commune se trouve dans toute l 'Europe , 
ainsi que dans t o u t le n o r d et le centre de l ' A 
sie. Dans ses voyages, elle passe d 'Europe dans 
le nord-ouest de U A f r i q u e ; d u no rd de l 'Asie , 
aux Indes, et y descend jusqu ' aux environs de 
Ea lcu t ta et de Madras. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On admet 
g é n é r a l e m e n t que sa pat r ie , c ' e s t - à - d i r e l 'en
d r o i t où elle n iche, se trouve entre le 45° et le 
67° de la t i tude b o r é a l e , mais nous savons par 
V o n der M ù h l e que quelques bécas se s n ichen t 
dans les montagnes de la G r è c e et Mountaineer 
nous apprend q u ' i l en est de m ê m e dans l ' H i 
malaya, au-dessous de la l i m i t e des neiges é t e r 
nel les. E n Al lemagne, nous voyons u n bien pe
t i t nombre de b é c a s s e s nicher dans les monta
gnes et dans le n o r d de cette c o n t r é e . Dans les 
pays du N o r d , on t rouve ces oiseaux dans toutes 
les f o r ê t s . Si l 'h iver est doux, ils restent parfois 
toute l ' a n n é e dans la m ê m e c o n t r é e ; on a o b s e r v é 
ce f a i t en Angleterre et en S u è d e . Mais g é n é r a 
lement, les bécas se s é m i g r e n t en au tomne, et 
ne s ' a r r ê t e n t que dans les montagnes du m i d i de 
l 'Europe . E n G r è c e , d ' a p r è s V o n der M u h l e , on 
en a p e r ç o i t d é j à quelques-unes au m i l i e u de 
septembre; elles gagnent les hautes montagnes, 
mais, plus t a rd , le f r o i d les fa i t redescendre dans 
ia plaine. « Dès que les cailles ont c o m m e n c é 
leurs voyages, leur p é r i l l e u s e t r a v e r s é e m a r i 
t i m e , d i t cet auteur, les bécasses apparaissent 
dans la M o r é e ; elles se mont ren t d 'abord aux 
m ê m e s endroits o ù peu auparavant l ' on faisait 
aux cailles une chasse fructueuse, c ' es t -à -d i re 
dans les haies et les buissons, le long des d i 
gues, des canaux, ou sur les collines rocheuses, 
où elles se cachent entre les buissons de sauge 
et de myrtes . L e u r nombre est c o n s i d é r a b l e . 
Si le f r o i d survient, elles qu i t t en t les prairies 
buissonneuses, et on ne les t rouve plus que 
dans les val lées é t r o i t e s des montagnes, sur les 
rives couvertes de buissons des cours d'eau. » 
L e u r tardive appar i t ion dans les basses r é g i o n s 
d é p e n d e n t i è r e m e n t , d ' a p r è s L indermayer , des 
influences a t m o s p h é r i q u e s . Quand r è g n e le vent 
d u sud-ouest, on n 'en trouve n i dans la plaine, 
n i dans la zone i n f é r i e u r e des montagnes ; 
« mais, à peine le vent du nord descend-il des 
montagnes de l 'Albanie dans nos plaines expo
sées au solei l , q u ' i l a m è n e avec l u i une quan
t i t é fabuleuse de b é c a s s e s . M ê m e dans l ' A t t i q u e , 
dont le sol semble leur ê t r e t ou t à f a i t d é f a v o 
rable, on peut tuer , d è s ce momen t , des cen

taines de ces charmants oiseaux. » Tro is A n 
glais q u i chassaient entre Patras et Pyrgos, dans 
le P é l o p o n n è s e , t u è r e n t m i l l e b é c a s s e s en trois 
j o u r s . E n hiver , on en voit beaucoup moins , et 
à pa r t i r de f é v r i e r commence leur mouvemen t 
de retrai te . I l en est à peu p r è s de m ê m e dans 
les autres pays d u sud de l 'Europe et d u sud-
ouest de l ' A f r i q u e , en Bu lga r i e , en Moldavie . 
en Valachie, en Asie Mineure , dans le sud de 
la G r è c e , en Espagne, au Maroc et en A l g é r i e . 

Suivant le temps qu i r è g n e dans le n o r d , les 
b é c a s s e s a r r ivent plus ou moins t ô t . U n vieux 
d i c ton de chasseur i nd ique cela assez exacte
men t : 

Reminiscere : — Va chercher les b é c a s s e s ; 
Oculi: — Elles a r r i v e n t ; 
Lœtare — C'est le bon m o m e n t ; 
Judica : — Sont-elles encore là ; 
Les rameaux. — T r a l l a r u m . 
Quasimodo. — Halte, chasseur, halte I elles 

nichent . 
D'une a n n é e à l ' aut re , on peut admet t re , en 

moyenne, q u ' à pa r t i r du m i l i e u de mars, le pas
sage des b é c a s s e s a l i e u . Mais on ne peut don 
ner sous ce rappor t aucune i n d i c a t i o n p r é c i s e . 
Chaque a n n é e , ces oiseaux fournissent au chas
seur q u i les observe de nouvelles é n i g m e s à 
r é s o u d r e . « Pendant dix-sept ans, d i t Schauer, 
j ' a i presque chaque j o u r p o r t é m o n a t t en t ion 
sur le passage des b é c a s s e s , en Pologne et en 
Gal ic ie ; pendant c i n q a n n é e s , tous les j o u r s , 
sans exception, du 1 e r au 30 a v r i l , j ' a i n o t é le 
j o u r et l 'heure d u passage, la t e m p é r a t u r e , l ' é 
tat de l ' a t m o s p h è r e , le commencemen t et la fin 
de l ' é m i g r a t i o n , le nombre des b é c a s s e s que l ' on 
entendit , que l 'on v i t , que l ' on tua, e tc . ; j ' a i 
tout o b s e r v é par fa i tement , et quand main tenan t 
que lqu 'un me d i t : « Vous allez, par ce temps , 
« au passage des b é c a s s e s : i l n 'y en aura pas, » 
— je r é p o n d s : « C'est ce dont j e vais m'assu-
« rer . » Les vieux chasseurs croient que ce pas
sage d é p e n d de l ' é t a t a t m o s p h é r i q u e ; i l n 'en est 
r i e n . Mes observations me l ' on t d é m o n t r é , mais 
elles m ' o n t p r o u v é aussi que la b é c a s s e p r é v o i t 
à l'avance le temps q u ' i l va fa i re . L e u r passage 
et leurs al lures var ient beaucoup : avant-hier, 
elles é t a i e n t toutes t r è s - b a s , volant lentement ; 
h ier , elles volaient bas, mais vi te ; a u j o u r d ' h u i , 
elles sont t r è s - h a u t ; demain , elles a r r iveron t si 
tard qu 'on ne pour ra les t i r e r ; a p r è s - d e m a i n , 
elles a p p a r a î t r o n t d è s le coucher d u solei l . » 

On peut ajouter encore que l eu r route est 
t r è s var iable . Une a n n é e , on en vo i t beaucoup 
dans une l oca l i t é q u i semble leur conveni r 
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parfaitement ; les années suivantes, i l n'en vien
dra pas une seule. Quand, après un hiver r i 
goureux, un temps pluvieux arrive de bonne 
heure, et que la t e m p é r a t u r e reste douce, le 
passage du printemps se fera r é g u l i è r e m e n t . En 
outre, i l faut remarquer que les bécasses , comme 
tous les oiseaux, n'aiment pas à voler dans le 
sens du vent; elles p r é f è r e n t un vent contraire 
et peu for t . Des nuits t r è s -obscures , avec beau
coup de vent les relardent; quand elles p r é 
voient du mauvais temps, de la neige, elles de
meurent dans une loca l i té . On les rencontre 
p lu tô t dans les grandes forê t s que dans les petits 
bois, probablement parce qu'elles y trouvent un 
abri plus a s su ré . Dans les pays déboisés , elles 
s'abattent souvent dans les arbustes des jardins 
et dans les haies. 

La bécasse commune semble n'avoir de pré
f é rence pour aucune espèce d'arbres; on la 
trouve aussi bien dans les forê ts de conifères 
que dans celles d'autres essences. Ce qu ' i l l u i 
faut, c'est u n sol humide, où elle puisse facile
ment enfoncer son bec. Les forêts é t endues des 
pays septentrionaux, f o r m é e s presque exclusi
vement de pins, l u i conviennent parfaitement, 
tandis qu'elle f u i t les forê ts de pins c la i r - semées , 
qui recouvrent un sol sablonneux. 

Le genre de vie journal ier de la bécasse n'est 
pas facile à observer ; car cet oiseau est au plus 
haut degré cra int i f et déf ian t . De jou r , jamais 
la bécasse commune ne se montre à découver t ; 
si elle y est f o r cée , elle se tapit contre le sol, 
dont la teinte se confond avec celle de son p lu
mage. Quand tout est tranquil le dans la forêt , i l 
arrive qu'elle court sur le sol pendant le jour , 
mais elle a soin de toujours se tenir dans des 
endroits qu i la d é r o b e n t à la vue, et à l 'abri de 
la l u m i è r e . Ce n'est qu'au c répuscu le qu'elle 
s'éveille en quelque sorte et commence à courir 
de côté et d'autre. Quand elle est t ranquil le, elle 
a le cou r e n t r é , le corps horizontal , le bec i n 
cliné à terre. Sa d é m a r c h e est lente, trott inante, 
peu soutenue; aussi, ne franchit-elle jamais de 
grandes distances qu en se servant de ses ailes. 
Elle vole t r è s - b i e n ; elle passe au travers des 
branches les plus se r rées , sans se heurter nulle 
part ; elle sait, à propos, ralentir ou accé lé re r 
son vo l , se d é t o u r n e r à droite ou à gauche, mon
ter ou descendre ; mais, pendant le jour , elle 
ne s'élève jamais dans les hautes rég ions de l'at
m o s p h è r e , et évi te , autant qu'elle le peut, de se 
montrer dans les lieux découver t s . Quand on 
l 'effraye, elle se lève en produisant un bru i t 
sourd, ca rac té r i s t ique , auquel le chasseur la re

conna î t . Lorsqu'elle a été poursuivie pendant le 
jour , le soir, au moment de se mettre en route, 
elle s'élève dans les airs presque verticalement 
et s 'enfuit aussi rapidement que possible. Elle 
hér isse son plumage de m a n i è r e à pa ra î t r e plus 
grande qu'elle ne l'est r é e l l e m e n t ; elle s'avance 
lentement ; elle bat des ailes à longs intervalles; 
elle ressemble plus à un hibou q u ' à un échas
sier. Lorsque deux bécasses mâles se rencon
trent dans l 'air , elles se livrent bataille, se poursui
vant, cherchant à se frapper avec leurs becs. Quel
quefois elles se saisissent mutuel lement et s'em
p ê c h e n t de voler. I l est ar r ivé que trois bécasses 
formant ainsi une vér i tab le pelote sont tom
bées à terre. Ces luttes, ces combats doivent 
ê t re a t t r i bués à l ' influence des amours, mais i l 

j est singulier qu'ils commencent pendant les mi
grations, à une é p o q u e où la bécasse ne songe 

i pas à nicher. Dans les premiers temps, ces com-
' bats durent peu ; plus tard, lorsque ces oiseaux 
! arrivent dans leur patrie, ils sont plus soutenus; 
! g é n é r a l e m e n t , ils prennent fin à la tombée de 
| la nui t . 

En voyant une bécasse vivante, on est tenté 
! de la prendre pour un des oiseaux les plus stu-

pides ; ce serait là une erreur : ses sens sont 
t r è s - d é v e l o p p é s ; elle est prudente, r u s é e ; 
elle sait parfaitement de quelle ressource lui 
est son plumage couleur du sol ou couleur d'é
corce, et quand elle se rase, elle sait toujours 
choisir un endroit où elle soit en sû re t é . Une 
bécasse c o u c h é e , immobile parmi des feuilles 
sèches , des morceaux de bois, à côté d 'un frag
ment d 'écorce ou d'une racine, é c h a p p e à l'œil 
le plus exe rcé . Elle demeure dans cette posture 
tant qu'elle croi t devoir le f a i re ; quand elle est 
poursuivie, elle laisse le chasseur l'approcher 
à quelques pas, avant de se lever. Elle s'envole 
alors, mais pour gagner le côté opposé du 
buisson près duquel elle étai t . Elle fait toujours 
en sorte qu ' i l y ait des arbres et de? buissons 
entre elle et le chasseur. Avant ce s'abattre, elle 
décr i t souvent une ligne longuement o n d u l é e ; 
quand elle a atteint le f o u r r é , elle continue à 
s'y enfoncer assez loin, fa i t souvent un crochet, 
et trompe ainsi le chasseur. Elle sait que celui-
ci la cherchera là où i l croit l 'avoir vue s'a
battre. 

Comme les autres oiseaux de la m ê m e famille, 
la bécasse commune s ' inquiè te peu des autres 
animaux, et m ê m e de ses semblables, autant, 
du moins, que l 'amour n'est pas en j e u . Elle 
va son chemin sans se p r é o c c u p e r des oiseaux 
qui sont dans le voisinage. Cependant elle se 
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m é f i e de t o u t ; l ' a n i m a l le plus doux, le plus 
inoffensif , l u i est suspect. 

Les divers cris de la b é c a s s e commune ne 
sont nu l l emen t ha rmonieux , ils sont rauques, 
é touf fés et expr iment : aktsch-durk, ou achtch. 
A u temps des amours elle pousse u n s i f f lement 
b r e f : pssiep, qu'accompagne souvent le son bas, 
sourd, jiourrk, paraissant provenir du fond de la 
p o i t r i n e ; quand elle a peur, elle crie : schachtsch. 
U est probable que le m â l e seul siffle et fa i t 
entendre ces divers sons et que la femel le n'a 
qu 'un fa ib le p é p i e m e n t . 

A u c r é p u s c u l e , la b é c a s s e va chercher sa 
nour r i tu re sur les chemins q u i coupent la f o r ê t , 
dans les p r é s , les endroits m a r é c a g e u x . Un ob
servateur, soigneusement c a c h é , et dont ces o i 
seaux ne peuvent s o u p ç o n n e r la p r é s e n c e , la 
voi t alors enfoncer son bec dans les tas de feuilles 
s è c h e s , les retourner pour d é c o u v r i r les larves, 
les insectes, les vers qui y sont logés , ou bien, 
s'en servir pour percer des trous dans le sol h u 
mide et peu consistant; elle visite les bouses de 
vache p e u p l é e s de tout un monde de larves d ' in
sectes. D 'ord ina i re , elle ne reste pas longtemps 
à la m ê m e place, et s'envole a i l leurs . El le se 
n o u r r i t d'insectes de toute e s p è c e , de leurs larves, 
de petits mollusques nus, et sur tout de vers de 
terre. 

Pour n icher , la b é c a s s e commune recherche, 
dans une f o r ê t d é s e r t e et t ranqui l le , des l ieux 
où des c l a i r i è r e s al ternent avec des ta i l l is touf fus . 
A p r è s l 'accouplement , la femelle cherche un 
endroi t convenable d e r r i è r e un buisson, une 
viei l le souche, entre des racines, dans l 'herbe 
ou la mousse; elle prof i te d'une d é p r e s s i o n d é j à 
existante,ou en creuse une e l l e - m ê m e , la tapisse 
g r o s s i è r e m e n t de mousses, d'herbes et de feuilles 
s è c h e s , et y pond t rois , au plus quatre œ u f s , 
assez grands, courts, for tement r e n f l é s , à co
qu i l l e lisse, terne, d'une j aune - roux p â l e , s e m é e 
de taches r o u g e â t r e s sur lesquelles se d é t a c h e n t 
d'autres taches d 'un r o u g e â t r e f o n c é ou d 'un 
b r u n jaune, plus ou moins é p a i s s e s , plus ou 
moins confluentes. Ces œ u f s , d 'a i l leurs , varient 
beaucoup de fo rme et de vo lume . La femelle les 
couve avec ardeur pendant dix-sept ou d i x - h u i t 
j o u r s ; si un h o m m e s'approche du n i d , elle le 
laisse arriver à quelques pas avant de se lever ; 
et m ê m e , elle se laisse presque toucher . Elle ne 
s'envole pas l o i n , revient presque a u s s i t ô t à son 
n i d , et se remet à couver, lors m ê m e qu 'on l u i 
a e n l e v é u n œ u f . Le m â l e semble s ' i n q u i é t e r 
peu de la femel le , mais i l va la re jo indre lors 
que les petits on t q u i t t é le n i d . Tous deux alors 

se mont ren t t r è s - s o i g n e u x de leur p r o g é n i t u r e ; 
quand un ennemi s'approche, i ls volent de c ô t é 
et d 'autre, cherchent à l ' a t t i re r sur eux, poussent 
des cris p la in t i f s : dack, dack, d é c r i v e n t un cercle 
é t ro i t en volant , se j e t t en t à terre. Pendant ce 
temps, les petits se cachent dans la mousse et 
dans l 'herbe, et cela si b ien, que, sans l 'aide d 'un 
chien , i l est à peu p r è s impossible de les d é c o u 
v r i r . Beaucoup de chasseurs dignes de f o i ont 
v u , dans u n cas de grand danger, les b é c a s s e s 
enlever leurs petits, les saisir avec leurs pat-
les ou les serrer contre leur po i t r ine avec l eu r 
bec et leur cou, p rendre leur volée et les sauver 
ainsi. A trois semaines, les jeunes b é c a s s e s com
mencent à voleter ; elles deviennent i n d é p e n 
dantes avant de pouvoir b ien voler . 

On admet g é n é r a l e m e n t que la b é c a s s e c o m 
mune ne n iche qu 'une fois par an, deux fois 
quand on l u i a en l evé sa p r e m i è r e c o u v é e ; mais 
H o f f m a n n a p u b l i é r é c e m m e n t des observations 
d ' a p r è s lesquelles, quand la saison est favorable, 
la p lupa r t des b é c a s s e s , sinon toutes, n ichent 
deux fois . 

Malheureusement les bécas se s ont pius d'en
nemis que tous les autres oiseaux des f o r ê t s . Le 
faucon et le m i l a n les capturent s û r e m e n t quand 
elles se mont ren t le j o u r , et qu'elles ne t rouvent 
pas de f o u r r é i m p é n é t r a b l e pour se cacher ; le 
mi lan et l ' é p e r v i e r d é c o u v r e n t leurs retraites, 
les prennent à t e r r e ; les pies et les geais d é 
truisent les œ u f s et d é v o r e n t aussi les jeunes . 
Ceux-ci ont sur tout pour ennemi des plus dan
gereux, le renard , dont l 'odorat sub t i l ne laisse 
é c h a p p e r aucune b é c a s s e r a s é e contre le sol ; 
qu i sait estimer la valeur de cet excellent 
g ib i e r ; q u i c o n n a î t toutes les ruses à employer 
pour s'en emparer. Dans les f o r ê t s où i l y a beau
coup de renards, on t rouve peu de b é c a s s e s . Les 
martes , les belettes, les chats sauvages et domes
t iques en d é t r u i s e n t aussi. 

Chasse. — Le v é r i t a b l e chasseur ne chasse les 
b é c a s s e s qu 'au m o m e n t du passage; mais , dans 
le M i d i , on les tue toute l ' a n n é e , bien que leur 
chair soit, à certaines é p o q u e s , dure et s è c h e . 
Les t rois Angla is , q u i en abat t i rent m i l l e en trois 
jours , mon t ren t avec combien peu de m é n a g e 
ments on les poursu i t dans le M i d i de l 'Eu rope . 
Ces oiseaux d i m i n u e n t de nombre d ' a n n é e en 
a n n é e ; mais cette d i m i n u t i o n sera plus sensible 
dans quelque t emps , car les gens du m i d i ap
prennent à mieux se servir de leurs armes. Dans 
nos c o n t r é e s , la chasse de la b é c a s s e se f a i t d 'une 
f a ç o n convenable. L ' a f f û t du passage est, p o u r 
le chasseur, un des plaisirs les plus grands ; la 
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chasse au traquer a aussi ses a g r é m e n t s . Dans 
certaines locali tés on prend les bécasses avec des 
g luaux, des pièges, des collets, mais le vrai 
chasseur déda igne ces moyens. 

C a p t i v i t é . — Malgré son naiurel déf iant , la 
bécasse commune se laisse apprivoiser; prise 
j eune , elle devient t rès-conf iante et t émo igne 
à son ma î t r e son ami t i é par ses postures, ses 
allures s ingu l iè res , qui rappellent celles qu'elle 
prend habituellement, au moment des amours; 
elle crie quand i l l'appelle, le salue de ses cris. 
Les vers de terre sont la p r e m i è r e nourr i ture 
que l 'on doit donner aux bécasses captives; en
suite, on les habitue peu à peu à manger du 
pain et des œufs de fourmis . Elles ne tardent pas 
à chercher e l l e s -mêmes des proies dans le gazon 
dont on garnit ieur vol ière . 

LES BÉCASSINES — GALLINAGO. 

Die Sumpfschnepfen, the common Snipes. 

Caractères. — Les bécassines ou bécasses de 
marais, ont le bec relativement long ; les tarses 
de longueur moyenne, nus jusqu'au-dessus de 
l 'ar t iculat ion tibio-tarsienne; les doigts longs, 
minces, e n t i è r e m e n t séparés ; les ailes forte
ment é c h a n c r é e s ; la queue cour te , f o r m é e de 
quatorze à vingt-six rectrices. 

LA BECASSINE ORDINAIRE — 
SCOLOPACINUS. 

GALLINAGO 

Die Bekassine, the common Snipe. 

Caractères. — C'est l'espèce la plus connue 
du genre : son plumage r é p o n d aussi bien au 
sol des marais que celui de la bécasse au sol des 
fo rê t s . Elle a le dessus du corps brun noir, 
m a r q u é d'une large bande jaune-roux, qu i des
cend du mi l i eu de la tê te , et de quatre bandes 
longues, é g a l e m e n t d'un jaune roux, qui se trou
vent sur le dos et les épau l e s ; le ventre blanc; 
la partie a n t é r i e u r e du cou grise; le haut de 
la poitrine et les côtés de cette r ég ion t ache tés 
de b run ; la queue f o r m é e de quatorze pennes. 
La longueur de cet oiseau est de 30 cent., son 
envergure de 47 cent.; la longueur de l'aile est 
de 14 cent., celle de la queue de 6. 

Des observations r écen te s ont d é m o n t r é que 
la bécass ine qui habite le nord de l ' A m é r i q u e 
appartient à une espèce d i f fé ren te de celle qui 
vit en Europe. I l est m ê m e t r è s -p robab le 
qu ' i l existe en Europe diverses espèces voisines 
les unes des autres, mais se distinguant par la 
forme de la tête et le nombre des rectrices. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La véritable 
patrie de la bécassine ordinaire est le nord de 
l 'Europe et de l 'As ie ; mais elle niche probable
ment partout où i l y a de grands marais, dans le 
mid i de l 'Europe et m ê m e , p e u t - ê t r e , dans le 
nord de l ' A f r i q u e . Elle est t r è s - c o m m u n e dans 
l 'Allemagne du Nord , en Hollande, en Dane
mark, en Scandinavie, en Livonie, en Finlande, 
en S ibér ie . Dans ses migrations, elle para î t dans 
tous les marais, toutes les t o u r b i è r e s qui se 
trouvent entre la zone où elle passe l'hiver et 
celle où elle passe l ' é t é . La p r e m i è r e est peut-
ê t re la plus é t e n d u e . On rencontre des bécassines 
depuis le sud de la Chine jusqu'au Sénégal, 
entre les 45° et 13° de latitude boréa le . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — A u com
mencement d'octobre, les bécass ines ordinaires 
font apparition en Égyp te et aux Indes en nom
bre cons idérab le . Elles s 'é tabl issent dans tous 
les marais, dans les r iz ières inondées , sur les 
bords sablonneux m ê m e des fleuves, y courent 
à découve r t comme les autres oiseaux de rivage, 
voyagent vers le sud en suivant le cours des 
fleuves, et arrivent aux sources du N i l , aussi bien 
qu ' à l 'embouchure du Gange. 

Quoique l 'on rencontre souvent beaucoup de 
bécass ines dans une m ê m e local i té , l 'espèce n'est 
cependant pas sociable. Les individus vivent l'un 
près de l 'autre, mais sans pour cela s'inquiéter 
des voisins ; hors la saison des amours, chacun 
ne vi t que pour soi. Les bécass ines voyagent de 
nuit et i so l émen t . Elles traversent nos contrées, 
dès que la t e m p é r a t u r e se radoucit ; on les voit 
donc au printemps, du mi l i eu de févr ier au mi
lieu d 'avri l ; en automne, elles se montrent de
puis le mois d ' a o û t jusqu'en septembre ou en 
octobre. Dans les hivers peu rigoureux, i l en est 
qui s é j o u r n e n t dans nos pays; et m ê m e dans 
les hivers où i l tombe beaucoup de neige, on en 
rencontre quelques-unes près des sources chau
des. 

Les bécass ines traversent sans s 'ar rê ter les 
endroits secs. On ne les rencontre que dans 
les bas-fonds humides , dans les marais, les 
prairies m a r é c a g e u s e s ; i l est t r è s - r a r e de les 
voir sur les bords arides d 'un fleuve, comme je 
l'ai observé en Nubie. Ce q u ' i l leur faut, c'est 
un sol couvert d'herbes, de j o n c s , d'autres 
plantes m a r é c a g e u s e s , où elles puissent facile
ment enfoncer leur bec. Elles m è n e n t là une vie 
tellement silencieuse que, hors l ' époque des 
amours, on ne les remarque pas. 

C'est surtout au c r é p u s c u l e que la bécassine 
ordinaire se montre act ive; cependant elle a 
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des habitudes plus diurnes que la b é c a s s e . El le 
ne dor t probablement que vers le m i l i e u de la 
j o u r n é e ; t ou t le reste du temps, quand elle n'est 
pas t r o u b l é e , est e m p l o y é par elle à chercher de 
la n o u r r i t u r e . Sa d é m a r c h e est a i s ée , sans ê t r e 
t r è s - r a p i d e , et elle Test plus que celle de la b é 
casse. El le vole rapidement . A p r è s s ' ê t r e levée , 
elle d é c r i t plusieurs zigzags, puis elle s ' é l ance . 
L a b é c a s s i n e s 'é lève haut dans l 'a i r , s ' é lo igne ra
pidement en battant p r é c i p i t a m m e n t des ailes, 
d é c r i t un grand arc de cercle, revient à peu 
p rès à l ' endroi t d ' où elle est part ie, fe rme les ai
les, et se laisse tomber obl iquement dans le ma
rais. F lus d'une fois , j ' a i vu qu'el le savait par fa i 
tement nager, et qu'elle le faisait sans y ê t r e 
contrainte . E n cas de danger, et sur tout quand 
un rapace la poursuit , elle cherche à se sauver 
en plongeant. 

Son c r i ordinaire, qu'elle f a i t entendre et 
qu 'el le r é p è t e plusieurs fois au moment où elle 
s'envole, est rauque; on peut le rendre par : 
kachtsch. A u temps des voyages, on l 'entend par
fois crier d'une voix rauque : grek gueckgach, 
que suit assez souvent un autre c r i , plus é levé , 
expr imant tzip. 

L a b é c a s s i n e ordinaire d i f fè re par plus d 'un 
po in t de la b é c a s s e . El le est aussi craintive, aussi 
d é f i a n t e , mais, et cela est en rapport avec sa plus 
grande ag i l i t é , elle est plus gaie, plus joyeuse ; 
elle aime à voler de cô té et d 'autre, sans n é c e s 
si té apparente; ce n'est que quand elle est t r è s -
grasse qu'elle se mont re u n peu paresseuse. 
Elle est t r è s - a t t a c h é e à sa compagne, et t é m o i 
gne à sa p r o g é n i t u r e la plus vive tendresse. A 
part cela, elle ne s ' i n q u i è t e d 'aucun an imal q u i 
ne l u i est pas dangereux, et jamais elle ne se 
r é u n i t à ses semblables pour fo rmer une v é r i t a 
ble soc i é t é . 

La b é c a s s i n e ordinaire se n o u r r i t d'insectes, 
de vers, de mollusques nus ou à coqui l le f r a 
gi le . C'est à la t o m b é e du c r é p u s c u l e qu'elle va 
chercher sa n o u r r i t u r e ; c'est à ce moment 
qu'elle se p r o m è n e d 'un endroi t à l 'autre , qu'elle 
se mont re dans des loca l i tés où on ne la voi t j a 
mais le j o u r . El le prend ses aliments comme le 
fa i t la b é c a s s e . A-t-elle beaucoup à manger, elle 
engraisse c o n s i d é r a b l e m e n t . 

Dans les marais, les b é c a s s i n e s n ichen t l 'une à 
cô t é de l ' au t re . Bien avant la ponte, elles t é 
moignen t l ' amour q u i les transporte. « Le m â l e 
s ' é l a n c e , d i t N a u m a n n ; i l s 'é lève dans les airs, 
ob l iquement d 'abord , puis en d é c r i v a n t une 
spirale a l l o n g é e , et si haut que l 'œil a peine à le 
suivre. A cette hauteur, i) d é c r i t des cercles ; 

puis , les ailes é t e n d u e s , immobi l e s , i l se laisse 
tomber ve r l i ca l emen t ; i l descend, i l remonte 
en d é c r i v a n t une l igne o n d u l é e et avec tant 
de force que les e x t r é m i t é s de ses grandes r é 
miges en vibrent et produisent un son s ingu
l ier , t r e m b l é , qu i ressemble beaucoup au b ê l e 
ment d'une c h è v r e . Revenu dans les hautes 
r é g i o n s , i l recommence à tourner en cercle , 
pour d é c r i r e de nouveau une seconde l igne on
d u l é e , en produisant le m ê m e b r u i t . Ce m a n è g e 
se cont inue sans i n t e r r u p t i o n pendant un quar t 
d'heure ou une demi-heure ; quant au b r u i t qu i 
l 'accompagne, i l dure environ deux secondes, et 
se r é p è t e à des intervalles de six à hu i t secondes ; 
plus tard , quand les forces commencent à d i m i 
nuer, à des intervalles de v ing t à v i n g t - c i n q se
condes. On pour ra i t rendre ce b r u i t par les sy l 
labes: doudoudoudoudoudoudou, p r o n o n c é e s aussi 
vite que possible. Le m â l e se l ivre à ces exer
cices le mat in et le soir , et m ê m e pendant le 

' j o u r , quand le ciel est parfa i tement pur , l ' a i r 
t r a n q u i l l e ; on peut alors, si l ' on est d o u é d 'une 
bonne vue, voir les vibrat ions de l ' e x t r é m i t é des 

j ailes, et r e c o n n a î t r e que c'est là la seule cause 
j de ces bru i t s . » 

Le b r u i t que p rodui t la b é c a s s i n e m â l e dans 
le vo l , a r é c e m m e n t sou levé b ien des discussions 

! p a r m i les naturalistes, et ces discussions ne 
J sont pas encore t e r m i n é e s . Beaucoup d'observa-
I teurs donnent raison à Naumann ; d'autres i m 

putent le b ru i t aux rectrices externes, mises en 
v ibra t ion par la chute de l 'oiseau. Je ne saurais 
r é s o u d r e le p r o b l è m e : j ' a i bien vu des m i l l i e r s 
de b é c a s s i n e s , mais presque tou jours dans leurs 

J quartiers d 'hiver ; rarement je les ai o b s e r v é e s 
< au moment des amours. Je dois di re cependant 

que Meves, de S tockho lm, a i m i t é ce b r u i t en 
ma p r é s e n c e , et d 'une f a ç o n parfai te, en agitant 
rapidement un b â t o n à l ' e x t r é m i t é duque l i l 

! avait fixé une rectr ice de b é c a s s i n e . Ce qu i est 
| cer ta in, c'est que ce b r u i t est p rodu i t par la 

vibra t ion des plumes, et n'est nu l lement u n son 
| l a r y n g é . 

Sous l ' inf luence des amours , la b é c a s s i n e m â l e 
change c o m p l è t e m e n t d 'ai l ures ; elle va se poser 
à d é c o u v e r t sur la c ime des arbres, elle s 'é lève 
et s'abaisse d 'un vo l t r emblan t et s a c c a d é ; ses 
semblables ne l u i sont plus i n d i f f é r e n t s . Quoique 
chaque m â l e vive tou jours pour l u i , cependant la 
jalousie fa i t que souvent deux m â l e s se rencon
trent au sein de l ' a t m o s p h è r e , l eur domaine 
c o m m u n , et se l iv ren t un violent combat . A ces 
exercices de haut vo l , s u c c è d e un second acte. 
« Le m â l e , cont inue Naumann, a m a n i f e s t é 
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longtemps ces s ingul ières allures, lorsque tout 
à coup, de la surface du sol, souvent du haut 
d'une pierre ou de quelque motte de terre, re
tentit le doux cr i d'appel de sa femelle. A peine 
l ' a - t - i l entendu, q u ' i l met fin à ses jeux, et se 
laisse tomber presque verticalement comme une 
pierre à côté de sa compagne. Le t ro is ième et 
dernier acte, les herbes et les broussailles e m p ê 
chent l'observateur d'en ê t re t émoin . » Le cr i 
d'appel amoureux de la femelle est un son haut, 
sifflant, qu'on peut rendre par tikkup ou diëp. 

Le nid se trouve à l 'endroit d 'où le m â l e s 'é
lève et où i l revient toujours. L'eau ou le marais 
l 'entourent de toutes parts, et i l est établ i sur une 
petite hauteur, au mi l ieu des plantes marécageu
ses. Ce n id consiste en une simple dépress ion , 
produite dans les herbes et g r o s s i è r e m e n t tapis
sée de quelques chaumes desséchés . Les plantes, 
en continuant à c ro î t r e , finissent par le recouvrir 
c o m p l è t e m e n t . La ponte a lieu en a v r i l ; elle est 
de quatre œufs , finement grenus, lisses, mats, 
d 'un jaune sale ou d'un jaune ol ivâtre ou ve rdâ 
tre, semés de taches grises, sur lesquelles se dé
tachent d'autres taches ve rdâ t r e s , r o u g e â t r e s ou 
d'un brun no i r â t r e . La femelle les couve seule
ment pendant quinze ou dix-sept jou r s ; mais 
les deux parents se chargent de conduire leurs 
peti ts; aussi, dès leur naissance, le mâ le cesse-
t - i l ses jeux . Les jeunes naissent vêtus d 'un duvet 
t a che t é ; au bout de hu i t à dix jours , ils sont cou
verts de plumes, et après quelques semaines, ils 
commencent à voleter. Lesparents les conduisent 
d'abord dans les hautes herbes, où ils savent par
faitement se cacher; plus tard, ils se rendent 
avec eux sur les bords découver t s des cours d'eau. 

Grâce à son habitat, à son vol léger et rapide, 
la bécass ine est exposée à moins de dangers que la 
b é c a s s e . Beaucoup, cependant, trouvent la mort 
sous la serre du faucon et du mi lan , sous la dent 
du renard et du glouton. Les busards d é t r u i s e n t 
beaucoup de jeunes. Des crues d'eau subites en 
noient souvent des centaines à la fois. 

Chasse. — En Europe, on chasse beaucoup 
la bécass ine , car sa chair est encore plus dél ica te 
que celle de la b é c a s s e ; mais sa chasse offre 
des diff icul tés provenant, les unes de la nature 
du mi l ieu qu'habite l 'espèce, les autres de ses 
vives allures. 11 faut ê t re bon t i reur pour tuer une 
bécass ine au vol . En Hongrie, en É g y p t e , aux 
Indes, on poursuit la bécass ine avec passion; 
nulle part, i l est vrai , cette chasse n'est aussi 
lrueLueuse que dans ces con t r ée s . Lors de mon 
sé jou r aux bords du lac Mensaleb, au retour de 
chacune de mes excursions, je m ' a r r ê t a i s r é g u 

l i è r emen t dans les r iz ières pour tuer des bécas
sines, et je rentrais rarement sans rapporter une 
douzaine de ces oiseaux. L 'on pourrai t , en Égypte, 
arriver aux m ê m e s résu l ta t s que ce chasseur an
glais aux Indes, dont parle Jerdon, et qui tua en 
un j o u r cent paires de bécass ines . 

C a p t i v i t é . — I l est possible de conserver les 
bécass ines en cap t iv i t é ; mais on n'y réussi t pas 
sans peine et à la condition de n 'épargner 
aucun soin. Ces oiseaux s'habituent rapidement 
à l 'homme, et deviennent confiants; seulement 
ils sont paresseux et comme endormis le jour, 
et t rès -ac t i f s la nui t . Ces habitudes renversées 
n'en font pas des oiseaux for t divertissants. 

LES PHILOLIMNES — PHILOLIMNOS. 

Die Mcorschnepfen. 

Caractères. — Sous le nom de philolimnes ou 
bécassines des tourbières, mon pè re a dé taché gé-
n é r i q u e m e n t des autres scolopacidés la plus petite 
espèce qu i habite nos c o n t r é e s . Cette espèce a 
bien les ca rac tè res g é n é r a u x des autres, mais 
elle en diffère par son bec court , haut, à arête 
é t ro i te , large à sa pointe; par sa queue étagée, 
f o r m é e de douze rectrices, dont les deux média
nes sont pointues; par son estomac fortement 
m u s c u î e u x , et par son plumage à écla t métalli
que. 

LA PHILOLIMNE GALLINCLE — PI1ILOLIJINOS 
GALLINU LA. 

Die Halbschnepfe. 

Caractères. — Cette espèce, qui a reçu les 
divers noms vulgaires de bécassine muette, 
demi-bécassine, petite bécassine, bécassine-souris, 
bécassine sourde, est à peu p rès de la taille du 
cochevis, soit 25 cent, de long et 41 cent, d'en
vergure; la longueur de l'aile est de 11 cent, 
celle de la queue de 5 environ. Elle a la ligne 
naso-oculaire, une ligne au-dessous des joues et 
la tête brunes ; deux raies,l'une en dessus, l'autre 
en dessous des yeux d'un jaune roux ; les plu
mes du manteau d'un bleu noir, à reflets verts 
et pourpres, m a r q u é e s de quatre raies jaune-
roux ; celles de la gorge et des flancs grises, 
moi rées et t ache tées de b r u n â t r e ; les autres 
blanches; les r é m i g e s d 'un noir mat, les rectri
ces de m ê m e couleur, mais b o r d é e s d'un liséré 
jaune-roux. Les couleurs varient peu suivant les 
sexes. A u printemps, cet oiseau est d'une teinte 
plus roussâ t re qu'en automne. Les jeunes sont 
plus ternes que les adultes. 
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Fig. 147. La Bécasse commune (p. 578). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La Russie et 
la S i b é r i e occidentale paraissent ê t r e la vraie pa
trie de cette e s p è c e : Radde en v i t peu dans la 
S i b é r i e orientale. El le se reprodui t aussi dans 
certaines loca l i tés de la Scandinavie, de la 
L i v o n i e , de la L i thuan i e , o ù elle est commune . 
Dans ses migrat ions , elle se r é p a n d sur une 
grande par t ie de l 'Europe, de l ' A f r i q u e et de 
l 'Asie. Elle p a r a î t s ' é t e n d r e moins lo in vers le Sud 
que la b é c a s s i n e ord inai re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est aux 
endroits où pendant les passages du pr in temps 
el de l 'automne viennent s'abattre les b é c a s s e s , 
que l 'on trouve aussi les ph i lo l imnes gal l inules , 
mais elles y sont tou jour s plus rares, moins n o m 
breuses que leurs c o n g é n è r e s . Quelques-unes 
n ichent dans nos c o n t r é e s ; d ' a p r è s Jerdon, elles 
apparaissent dans les Indes en m ê m e temps que la 
b é c a s s i n e o rd ina i re , les qu i t ten t en m ê m e temps, 
et se r é p a n d e n t dans toute la p é n i n s u l e indienne. 
I l en est de m ê m e dans le n o r d de l ' A f r i q u e . 

B R I U M . 

Beaucoup h ivernent en G r è c e et en Espagne, 
dans les champs m a r é c a g e u x que l ' on va ren
dre à la cu l t u r e . 

« E n hiver, d i t von der M ù h l e , ces champs sont 
souvent recouverts de u n à deux pieds d'eau, à 
la suite de pluies p r o l o n g é e s . I ls deviennent le 
s é j o u r de p r é d i l e c t i o n des b é c a s s i n e s ordinaires 
et des ph i lo l imnes gal l inules ; sans ê t r e les plus 
communes, celles-ci y sont cependant encore 
f o r t nombreuses. C'est là que j ' e n vis pour la pre
m i è r e fois des mi l l i e r s , par les jours p luv ieux et 
b rumeux , courant de cô té et d 'autre , cherchant 
leur n o u r r i t u r e . » L inde rmayer d i t qu 'on peut 
les tuer quand elles sont posées ; mais, q u ' a p r è s 
u n coup de f e u , i l s ' é lève de v é r i t a b l e s n u é e s de 
b é c a s s i n e s ordinaires et de ph i lo l imnes , q u i dé 
sorientent c o m p l è t e m e n t le chasseur. A u com
mencement de mars, ces oiseaux reviennent dans 
leur patr ie , en voyageant la n u i t . 

La p h i l o l i m n e gal l inule d i f f è r e c o n s i d é r a b l e 
ment de la b é c a s s i n e . El le en a bien le por t , elle 
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marche comme elle, mais elle vole moins bien. 
Son vol est incertain, quoique encore assez ra
pide et var ié . Elle n aime pas à s 'élever haut dans 
les airs, et se contente de voleter au-dessus du 
marais, à la façon d'une chauve-souris. Au d é 
part, elle ne crie pas, comme le fai t la bécassine 
ordinaire. Elle laisse son ennemi l'approcher à 
quelques pas avant de se déc ider à s 'enfuir. Elle 
ne peut rés is ter à un vent violent, qui la jette 
çà et là, comme une balle de plumes. 

C'est surtout le soir qu'elle se fait entendre. 
Elle a un cri pe rçan t qu'on peut rendre parkiz , et 
un cri sourd que l'on exprime par : aehtch. Son 
cri d'amour est tettettettetet. Elle le lance par
fois durant quatre à six secondes sans interrup
t ion. Elle est fort peu sociable, et ne se lie pas à 
d'autres oiseaux. 

I l est d i f f ic i le de préc i se r quels sont les ani 
maux dont se nourr i t cette espèce ; elle les prend 
la nui t , et ils sont presque e n t i è r e m e n t d igérés 
quand on tue l 'animal . Cependant, on sait que, 
plus que les autres sco lopac idés , elle mange 
des graines, ce qu' indique déjà son estomac 
t r è s - m u s c u l e u x . Elle ramasse ses aliments 
comme le font ses congénè re s . 

Dans le superbe ouvrage de Bsedecker (1) : je 
lis que l 'on a découver t r é c e m m e n t en A l l c m i -
gne des nids et des œufs de philolimnes ; E. de 
Homeyer en trouva en P o m é r a n i e , S tœ te r en 
Westphalie. Le n id consiste en une excavation 
p ra t i quée au haut d'une petite éminence , et 
tapissée de quelques brins d'herbes. Les œufs, 
au nombre de quatre, sont plus petits, plus 
lisses que ceux de la bécass ine ordinaire, aux
quels ils ressemblent d'ailleurs beaucoup. Ils 
sont vert-olive terne, m a r q u é s de taches d'un 
gris violet, et de points j a u n â t r e s , d'un brun 
r o u g e â t r e et d 'un brun noir . 

La phi lol imne gallinule a à craindre les mômes 
ennemis que la bécass ine ordinaire et a moins 
de chances qu'elle de leur é c h a p p e r . 

Chasse. — La chasse de cette espèce n'est 
pas diff ici le ; elle laisse le chasseur arriver toat 
aup rè s d'elle et son vol n 'est pas rapide. A la fin 
de l 'automne, quand elle est t rès-grasse , elle est 
parfois si paresseuse qu'on peut la prendre avec 
la main, devant le chien d ' a r r ê t . Sa chair passe 
pour ê t re plus dél icate encore que celle de la 
bécassine ordinaire. 

L E S T R 1 N G I D E S — TRINGM. 

Die Slrandldufer, the Strand-Coursers. 

C a r a c t è r e s . — Les t r ing idés ou coureurs de 
rivage, sont de petits échass ie rs , au corps ra 
massé , un peu c o m p r i m é l a t é r a l emen t , au cou 
moyen ; ils ont la tête petite, les ailes moyennes, 
pointues, dont la p r e m i è r e r é m i g e est la plus Ion -
gue, et dont les scapulaires forment une fausse 
aile ; une queue courte, arrondie, en pointe ou 
é c h a n c r é e , f o r m é e de douze pennes; un bec 
au moins aussi long que la tê te , d ro i t ou légère
ment r e c o u r b é à la pointe, souvent élargi en 
forme de cuil ler , faible, mou . flexible, des tar
ses é levés , minces, nus au-dessus de l 'ar t icula
t ion libio-tarsienne ; trois doigts an t é r i eu r s 
longs, minces, c o m p l è t e m e n t séparés les uns 
des autres ; un pouce, lorsqu ' i l existe, t r è s -cour t , 
faible, ne touchant pas le so l ; un plumage 
abondant et s e r r é , dont les couleurs varient 
avec l 'âge, les saisons et le sexe : le gris b run 
cl le roux en sont les teintes dominantes. 

Les organes internes ressemblent à ceux des 
cha rad r i idés . Le c r â n e et l 'œil sont cependant 
beaucoup plus petits. La colonne ver tébra le ' 

est f o r m é e de douze ou treize ver tèbres cervica
les, neuf dorsales et hu i t caudales. Des neuf 
paires de côtes , sept sont osseuses; souvent il 
existe un os costal s u r n u m é r a i r e , indépendant 
de la cô te . Le sternum a, de chaque côté , deux 
é c h a n c r u r e s membraneuses. Le bec est pourvu 
d'un appareil tacti le. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les tringidés 
sont r é p a n d u s dans toutes les parties du monde, 
mais plus sous les zones froides et tempérées 
que sous la zone torride. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Ils animent 
les bords de la mer et des lacs ; ils sont moins 
abondants le long des r iv ières , car ils aiment un 
sol vaseux. Ils se montrent assez tard au prin
temps, et qui t tent leur patrie, dès le mois d'août, 
en bandes nombreuses, qui voyagent pendant le 
c répuscu le et m ê m e la nui t . 

On peut compter les t r ing idés parmi les plus 
vifs, les plus agiles de tous les oiseaux de rivage. 

(1) Bsedecker, les Œufs des oiseaux d'Europe. 
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Ils courent t r è s - b i e n , m ê m e sur la vase, et dans 
ces circonstances, ils n 'appl iquent sur le sol que 
les phalanges terminales et marchent comme 
sur des ressorts ; leur vol est rapide, l é g e r , fac i le , 
t rès -var ié ; ils peuvent nager. L e u r voix est 
'sifflante et retentissante. 

Leurs sens et leur intel l igence sont bien d é v e 
l o p p é s . Leurs m œ u r s ne sont pas sans i n t é r ê t . 
Tous vivent en soc i é t é , et m ê m e , j u s q u ' à un 
certain poin t , pendant la saison des amours . Us 
vivent en parfai te harmonie entre eux et avec 
les autres oiseaux, sans en excepter l ' e spèce qu i 
est c é l è b r e par ses combats; car on ne tarde pas 
à remarquer que ces combats ne sont qu 'un j e u . 
Cependant, i l faut a jouter que cette ardeur que
relleuse se trouve jo in te à la polygamie dans 
laquelle v i t cette e s p è c e , d i f f é r e n t e en cela des 
autres t r i n g i d é s . 

Ces oiseaux se nourrissent de petits an imaux 
aquatiques, d'insectes, de larves, de vers, de 
petits mollusques et quelquefois de graines. 

Us nichent dans les endroits secs des ma
rais. Leur n id n ;est qu 'une d é p r e s s i o n t ap i s sée 
de quelques chaumes ; les œ u f s sont au nombre 
de quatre, grands, ovo ïdes , v e r d â t r e s , t a c h e t é s 
de b r u n f o n c é ; la femelle les couve seule. Les 
jeunes naissent couverts de duvet, et courent par
fa i tement dès le premier j o u r . Us croissent r a p i 
dement, et deviennent b i e n t ô t i n d é p e n d a n t s , 
quoiqu ' i l s demeurent avec leurs parents j u s q u ' à 
l ' é p o q u e des migra t ions . 

C a p t i v i t é . — On peut apprivoiser tous les 
t r i n g i d é s et les garder longtemps en cage, en 
leur donnant un r é g i m e t r è s - s i m p l e ; i l suf f i t de 
les garant i r du f r o i d . Us contractent a m i t i é avec 
leur m a î t r e , le charment par leur confiance, 
leur g a i e t é , leur douceur. Aussi , est-il surpre
nant d'en voir aussi peu en c a p t i v i t é . 

LES BÉCASSEAUX — L1M1COLA. 

Die Sumpflàufer, the Marsh-Coursers. 

Caractères. — Les bécasseaux forment une 
t ransi t ion entre les s c o l o p a c i d é s et les t r i n g i d é s ; 
ce sont de petits oiseaux que l 'on a p lacés tan
tô t dans l 'une, t a n t ô t dans l 'autre de ces fami l les . 
Us ont le corps a l l o n g é ; le cou c o u r t ; la t ê t e 
pe t i te ; le bec plus long que la t ê t e , m o u et 
flexible à la pointe , qu i est large et un peu 
r e c o u r b é e ; les tarses relat ivement courts, un 
peu é p a i s , nus au-dessus de leur naissance ; les 
doigts au nombre de quatre ; les ailes assez 
pointues, dont les deux p r e m i è r e s r é m i g e s sont 

éga l e s entre elles et plus longues que les autres ; 
la queue longue, po in tue . 

LE BÉCASSEAU PYGMÉE — LI3IICOLJ riGMJEA. 

Der Sumpflàufer, der Schnepfenstrandlàufer, the 
Marsh-Courser. 

C a r a c t è r e s . — Le b é c a s s e a u p y g m é e , aussi 
n o m m é b é c a s s e a u ou p é l i d n e p la tyrhynque , 
a le haut de la t ê te d 'un b r u n noi r , m a r q u é de 
deux raies longi tudinales d 'un r o u x n u a n c é de 
b l a n c h â t r e ; les plumes du manteau noires, bor 
dées de jaune roux ; la face s u p é r i e u r e des ailes 
d 'un gris c e n d r é ; le bas du cou, le j abot , les 
cô té s de la poi t r ine d 'un roux j a u n â t r e , t a c h e t é s 
de gris b r u n , les plumes é t a n t b l a n c h â t r e s à 
la pointe ; le ventre et la po i t r ine blancs ; une 
raie sus-oculaire blanche, une autre s i t uée en 
avant de l 'œi l , b r u n e ; l 'œi l b r u n ; le bec gr i s -
r o u g e â t r e à la base , n o i r â t r e à la pointe , les 
tarses d 'un g r i s - v e r d â t r e f o n c é . En automne, i l 
a le dos d 'un g r i s - c e n d r é obscur, avec les tiges 
des plumes f o n c é e s , et m a r q u é e s de sil lons plus 
clairs. Cet oiseau a 17 cent, de long et 36 cent. 
d 'envergure; la longueur de l 'a i le est de 12 cent. , 
celle de la queue de 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e b é c a s s e a u 
p y g m é e p a r a î t ê t r e moins c o m m u n en Europe 
qu'en Asie et en A m é r i q u e . U habite le N o r d , 
et dans ses migrat ions i l arrive jusque sous les 
latitudes correspondant au Bengale. En Europe , 
on le regarde comme u n des oiseaux les plus 
rares; i l se pour ra i t cependant q u ' i l y f û t plus 
c o m m u n qu 'on ne le pense : ainsi , d ' a p r è s von 
der Muhle , on en voi t beaucoup en G r è c e dans 
certaines a n n é e s , tandis que dans d'autres on 
n'en a p e r ç o i t pas un seul. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I l habite les 
l ieux vaseux, au bord des eaux dormantes. U y 
m è n e une vie t r anqu i l l e , t r o t t i nan t à petits pas, 
et s ' a r r ê t a n t souvent ; i l vole avec r a p i d i t é , en 
rasant g é n é r a l e m e n t la surface de l ' eau , et 
revient le plus souvent à l ' endro i t d ' o ù i l est 
pa r t i . Naumann le d i t paresseux ; von der M ù h l e 
assure, au cont ra i re , q u ' i l est t r è s -v i f et t r è s -
agile. Nous connaissons peu d 'ai l leurs son genre 
d é v i e . I l n'a pas, comme les autres t r i n g i d é s , des 
instincts de soc i ab i l i t é , et semble é v i t e r de se 
m ê l e r à d'autres oiseaux. Où q u ' i l se t rouva , i l 
s ' i n q u i è î e g é n é r a l e m e n t peu des autres c r é a 
tures ; i l laisse l ' homme l 'approcher de t r è s -
p rè s avant de se d é c i d e r à prendre son vol ; ou 
bien, comme la b é c a s s e , i l se tapi t à terre j u s q u ' à 
ce qu 'en a v a n ç a n t davantage on le contraigne à 
se sauver. U s'envole alors, f r anch i t une cour te 
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distance, et recommence le m ê m e m a n è g e . Son 
cri est une sorte de t r i l le : tirr, 11 se nourr i t de 
petits insectes, de larves, de vers et d'autres 
petits animaux aquatiques; on ne sait quelles 
sont, parmi ceux-ci, les espèces qu ' i l p ré tè re . 

Reite.I, dans son voyage en Laponie, en 1858, 
trouva le bécasseau p y g m é e en reproduction. 
Son nid ne semble pas différer de celui des autres 
t r ingidés . Ses œufs sont a l longés , pir i formes, 
semés de points serrés les uns contre les autres, 
d'un gris brun plus ou moins foncé , sur un fond 
j aune -o l i vâ t r e sale. 

Chasse — La cb^se de cet oiseau ne p r é 
sente aucune diff icul té ; on le prend aussi t r è s -
a i s é m e n t au collet. 

C a p t i v i t é . — En capt ivi té , i l se soumet rapi 
dement à son sort. I l est paisible et s'habitue 
sans peine à son nouveau r é g i m e . 

LES SANDERLINGS - CAL1DRIS. 

Die Sanderlinge, the Sanderlings, 

Caractères. — Les sanderlings sont de vrais 
t r i ng idés par l'ensemble de leurs carac tè res ; 
mais ils se distinguent essentiellement de toutes 
les autres espèces de la famil le par l'absence de 
pouce. Ils n'ont donc que trois doigts an té r i eu r s , 
libres, le m é d i a n , y compris l 'ongle, é tan t un 
peu plus court que le tarse. 

Cette petite coupe géné r ique ne repose que 
sur l 'espèce suivante. 

LE SANDEIILIIVG DES SABLES — CALIDlilS 
AIIENAMA. 

Der Sanderling, the Sanderling. 

Caractères.—Le sanderling des sables (/fy. 148) 
est un oiseau de la taille d'une alouette, long de 
19 cent., et dont la longueur de l'aile est de 
14 cent. A u printemps, i l a le dos noir ou brun-
roux, t ache té de blanc et de jaune; le dessus des 
ailes d'un b run noir , m a r q u é de taches en zigzag, 
rousses, et d'une bande blanche ; la poitrine d'un 
gris roussâ t re , chaque plume ayant la lige fon 
cée et ses bords blancs; le ventre blanc; les 
cinq p r e m i è r e s rectrices gr i sâ t res , avec la base 
blanche; l 'œil brun f o n c é ; le bec n o i r â t r e ; les 
tarses gris foncé . En hiver, le dos est d'un gris-
cend ré clair, les plumes é tan t no i râ t res le long 
de la tige et blanches à la pointe; la face i n f é 
rieure du corps est e n t i è r e m e n t blanche. Les 
jeunes ont les plumes du manteau t rès-foncées , 
bordées d 'un liséré b l anchâ t r e ; le dessus de l'aile 
g r i s -cendré ; le f ront , une l i -ne sus-oculaire, ; 
la face et le ventre d'un blanc pur. ! 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce charmant 
oiseau habite les pays du Nord ; de là i l émigré 
vers le sud, en h ive r ; i l s ' a r rê te en Grèce, en 
Italie, en Espagne, en Chine, à New-Jersey; 
rarement i l descend dans des latitudes plus mé
ridionales. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le Sander
l ing des sables habite les bords de la mer, et ne 
se montre que par accident dans l ' in tér ieur des 
terres. Dans ses voyages, i l semble suivre tou
jours les côtes . Comme les autres tr ingidés, il 
vit en hiver en bandes plus ou moins nombreu
ses; en é té , par paires. Les allures et les habitu
des du sanderling des sables sont celles des 
autres oiseaux de la m ê m e famil le . I l marche 
avec grâce et é l é g a n c e ; i l vole bien, avec rapi
di té , à la façon à peu près de la guiguette. I l est 
peu bruyant, toujours o c c u p é , confiant et inof
fensif. Souvent i l se mêle aux autres oiseaux 
de rivage ; le peu de crainte qu ' i l a de l'homme, 
fait qu'on peut l'observer facilement. Le bruit 
m ê m e d'un coup de feu ne le met pas en fuite. 
Naumann rencontra un jou r , sur les bords du lac 
salé de Mansfeld, cinq sanderlings q u ' i l put exa
miner longtemps, à la distance de cinq à six pas; 
à la fin, i l l u i fu t impossible de résis ter à l'envie 
de se les procurer. « A y a n t fouil lé ma gibecière, 
d i t - i l , j ' y trouvai quelques collets en cr in, que 
je disposai tant bien que mal sur le sable. Je 
me mis alors à rabattre doucement ces oiseaux; 
mais, comme mes collets é ta ient mal tendus, je 
dus recommencer plusieurs fois l 'opérat ion ; je 
finis cependant par en capturer trois. Les deux 
qui restaient é tan t devenus plus déf iants , je finis 
par perdre patience, et je les tuai d 'un coup de 
fus i l . J'eus ainsi toute la bande en ma posses
sion. » 

On peut parfois t i rer plusieurs coups de fusil 
sur le m ê m e sanderling; quand on le manque, 
i l ne s'envole qu ' à quelques pas. On peut même 
tuer un individu d'une bande sans que les autres 
cherchent à s enfuir . I l n'en est pas toujours 
ainsi, à vrai d i re . 

La voix de cet oiseau est un c r i simple, sif
flant, bref, doux, qu'on peut rendre par : pitt. 
Suivant les circonstances, ce c r i est lancé avec 
diverses intonations et p résen te ainsi différentes 
significations. 

De m ê m e que les autres t r i n g i d é s . le sander
l ing des sables se nour r i t de tous les petits ani
maux que les vagues rejettent sur le rivage. On 
voit les bandes de ces oiseaux tout au bord de 
l'eau, attendant une vague, la suivant quand 
elle se ret ire, reculant quand une autre arrive 
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et courant ainsi pendant des heures e n t i è r e s . 
On les a p e r ç o i t aussi l o i n de l 'eau, act ivement 
o c c u p é s à picoter le sol, et t e l lement a f f a i r é s 
qu ' on peut les approcher de quelques pas sans 
en ê t r e a p e r ç u . Naumann d i t que le sanderl ing 
des sables aime à avoir une table b i en servie, et 
que, dans sa j o i e , i l oubl ie m ê m e de vei l le r à sa 
s é c u r i t é . L o r s q u ' i l est en t r a i n de chercher ses 
a l iments , cet oiseau, si paisible d 'ord ina i re , se 
bat quelquefois avec ses semblables. 

Le sanderl ing des sables ne se reprodui t p ro
bablement que sous le cercle polaire. On t rouve 
son n i d au bord de la mer ou p r è s des eaux dor 
mantes. Ses œ u f s , au nombre de quatre, sont 
grands, couleur ver t -de-mer plus ou moins 
f o n c é , et sont m a r q u é s de taches s u p e r p o s é e s , 
les i n f é r i e u r e s d 'un gris r o u g e â t r e , les moyennes 
brunes et les s u p é r i e u r e s n o i r â t r e s . Nous ne 
connaissons r ien de plus sur son mode de re
produc t ion . 

Chasse. — Sur les cô t e s , on chasse le san
der l ing comme les autres oiseaux de rivage, et 
souvent d 'un seul coup de feu on tue u n grand 
nombre de ces oiseaux inoffensifs . On les prend 
tou t aussi faci lement en v i e , ainsi que nous 
l 'apprend Naumann . 

C a p t i v i t é . — A u dire de cet auteur, le sander
l i n g des sables est faci le à apprivoiser ; au bout 
de quelques jours , i l devient te l lement confiant 
et ha rd i , que son existence en est souvent mise 
en danger ; i l p é r i t d 'ordinaire é c r a s é sous les 
pieds de que lqu 'un ou par une porte . 

LES PÉLIDNES — PEfJDNA, 

Die Schlammlàufer, the Fen-Coursers. 

Caractères. — Les pélidnes sont des oiseaux 
petits, assez sveltes ; ils ont le bec de la lon
gueur de la t ê t e ou un peu plus long , d ro i t ou 
r e c o u r b é , à peine d i l a t é à la po in te ; les jambes 
é levées , nues bien au-dessus de l ' a r t i cu la t ion t ib io-
tarsienne ; quatre doigts, t rois en avant, un en 
a r r i è r e ; les ailes moyennement longues, pointues; 
la queue a r rond ie , ou p r é s e n t a n t une double 
é e h a n c r u r e ; un plumage soumis à une double 
mue annuelle. 

LA PÉLIDNE COCORLI — PELIDNA SUBARCUATA. 

Der Zwergbrachvogel. 

Caractères. — La pélidne cocorli a à peu 
p r è s la tai l le d'un cochevis; elle a 19 cent. 
de long et 28 cen t , d 'envergure, la longueur 
de l 'aile est de 14 cent., celle de la queue de 

7 cent. A u pr in temps , cet oiseau a toute la 
face i n f é r i e u r e du corps d 'un r o u x - m a r r o n clair 
ou f o n c é , p u r ou t i ran t plus ou moins sur le 
b r u n ; le hau t de la t ê t e m o i r é de gris r o u x ; 
l 'occiput roux ou r o u x - m a r r o n , r a y é l o n g i t u d i -
nalement de n o i r ; toute la face s u p é r i e u r e du 
corps, sauf le c roupion , q u i est t a c h e t é de 
blanc, d 'un no i r f o n c é , s e m é de taches d 'un 
roux c la i r , g r i s - c e n d r é ou j aune - roux ; les plumes 
de la queue d 'un g r i s - c e n d r é plus f o n c é vers le 
m i l i e u , avec les tiges blanches; l 'œi l b r u n ; le 
bec no i r , les tarses d ' un b r u n no i r . 

E n automne, i l a la t ê t e et la nuque n o i r â t r e s , 
m a r q u é e s de raies, les unes blanches, les autres 
f o n c é e s ; le dos et les ailes d 'un n o i r â t r e f o n c é , 
avec la tige des plumes noire ; le ventre blan
c h â t r e ou t a c h e t é de gris, chaque p l u m e ayant 
la t ige f o n c é e ; la l igne naso-oculaire b r u 
n â t r e ; au-dessus de l 'œi l , une autre l igne b lan
c h â t r e . 

Les jeunes ont les plumes d u sommet de la 
t ê t e brunes, b o r d é e s de g r i s - roux ; celles de la 
face p o s t é r i e u r e du cou m o i r é e s , d 'un gr is f o n c é 
ou d 'un gris c la i r ; celles du dos et des é p a u l e s 
n o i r â t r e s , b o r d é e s d e jaune roux ; celles d u c r o u 
pion et d u ventre blanches, et celles de la gorge 
gris-roux. 

Les sexes d i f f è r e n t t r è s - p e u entre eux sous le 
rappor t du p lumage. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a p é l i d n e 
cocor l i habite t ou t le n o r d de la terre. En h iver , 
i l é m i g r é lo in vers le sud, et en cette saison, i l 
est c o m m u n dans le no rd de l ' A f r i q u e , sur les 
c ô t e s de la mer Rouge, de la mer des Indes, de 
l 'A t l an t ique ; i l arrive jusqu 'au cap de Bonne-
E s p é r a n c e . Je l 'a i t r o u v é , r e v ê t u de son p lumage 
de noces dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , sur les 
rives du N i l B leu et du N i l Blanc ; d'autres obser
vateurs l ' on t s igna lé dans l ' A f r i q u e occidentale. 
I l est t r è s - c o m m u n sur les c ô t e s de France 
et de Hol lande . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L e s p é l i d n e s 
cocorlis a r r ivent dans nos c o n t r é e s vers le m i l i e u 
d ' a v r i l ; ils les qu i t t en t i s o l é m e n t d è s la fin de 
j u i l l e t , mais ce n'est qu 'en a o û t que leur d é p a r t 
se fa i t d'une m a n i è r e r é g u l i è r e ; le passage dure 
jusqu'enoctobre.Gesoiseaux sont rarement seuls; 
ils sont g é n é r a l e m e n t r é u n i s en bandes avec 
d'autres e s p è c e s . Ils se met ten t en route au c r é 
puscu le , et con t inuen t leur voyage jusqu ' au 
m a t i n , si le temps leur est favorable. 

La p é l i d n e cocor l i est u n oiseau m a r i t i m e , et 
se t i en t de p r é f é r e n c e sur les c ô t e s plates et sa
blonneuses. I l est certaines l o c a l i t é s qu 'e l le af-
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fectionne pa r t i cu l i è r emen t , qu'elle ne quitte 
qu 'à regret, et où elle revient le plus tôt qu'elle 
peut. Elle est en mouvement toute la j o u r n é e , 
sauf vers m i d i , heure de son sommei l . On la 
voit courant ou trott inant sur la plage, prenant 
à chaque instant quelque peli t animal , s ' a r rê -
tant un moment pour reprendre b ien tô t sa 
course. Quand on l 'effraye, elle s'envole rapide
ment, s 'éloigne à quelque distance, puis, déc r i 
vant une courbe a l longée , elle revient à l 'en
droi t d 'où elle est partie. Si elle est en société 
d'autres t r ing idés , elle les imi te , court, vole 
avec eux et comme eux; elle exécu te m ô m e les 
exercices de haut vol dont le chef de la bande 
donne le signal ; c'est g é n é r a l e m e n t une barge 
ou quelque grand to l an idé qu i a l 'honneur de 
conduire la bande ai lée, et semble se complaire 
au mi l i eu de ces oiseaux plus petits. Je crois 
pouvoir conclure de mes observations, que ces 
socié tés restent f o r m é e s pendant plusieurs se
maines, et qu'elles ne se dissolvent qu'au mo
ment des migrations. Dans ces cas, i l est sou
vent t rès-dif f ic i le d'observer notre oiseau; le 
naturaliste est vu de loin par une barge qui de
vient i nqu iè t e , s'agite, fait partager ses craintes 
à ses compagnons et s 'enfuit avec eux. Si la so
ciété n'est f o r m é e que de t r ing idés , assez sou
vent c'est une pé l idne qui en prend la direc
t i o n . Celle-ci se montre alors plus prudente, 
plus craintive que d'habitude. Pour bien l 'ob
server, i l faut passer son chemin, sans avoir 
l 'air de l 'apercevoir; on peut alors l 'approcher 
d'assez p r è s . 

Tous les membres de la troupe semblent ê t re 
a n i m é s d 'un m ê m e esprit ; ils courent ensem
ble, s ' a r rê ten t ensemble, tout en cherchant leur 
nour r i tu re ; ils s'envolent ensemble quand le 
chef fa i t entendre son sifflement d'alarme; ils 
se p r é c i p i t e n t en rangs serrés au-dessus de l'eau, 
s ' é lo ignent à une centaine de pas et reviennent. 

I l est assez probable que la pé l idne cocorli 
niche dans le sud ; j ' a i dé jà di t l 'avoir vue en 
Égyp te r e v ê t u e de son plumage de noces. Ce
pendant, on n'a j u s q u ' à p résen t t r ouvé son nid 
que dans le Nord . Ce n id est une simple d é p r e s 
sion peu profonde. La ponte est de quatre œuf s 
obtus, pir i formes, ve rdâ t r e s , m o i r é s de gris cen
d ré , et t ache tés de b run foncé . 

LES ACTODROMES — ACTODROMA. 

Die Zwergstrandlaufer. 

Caractère». — Les aclodromes, que l'on a 
dé tachés du genre pé l idne , sont ca rac t é r i s é s 

par leur petite taille, leur bec court , droi t ou à 
peine r e c o u r b é vers la pointe ; leurs tarses de 
longueur moyenne, grêles , nus jusque bien au-
dessus de l 'art iculation tibio-tarsienne ; leurs 
doigts presque e n t i è r e m e n t libres. 

L'ACTODROME NAIN — ACTODROMA MINUTA. 

Das Landlàuferchen. 

Caractères. — L'actodrome nain est le plus 
pelit des t r i n g i d é s ; i l a 15 cent, de long, et 
32 cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est 
de 10 cent., celle de la queue de 4. Au pr in
temps, i l a les plumes du sommet de la tête noi
res, b o r d é e s de r o u x ; celles de la partie posté
rieure du cou grises, moi rées de f o n c é ; celles 
du manteau d'un noir foncé , largement bordées 
de roux v i f ; celles de la gorge blanches; celles 
des côtés du cou et du haut de la poitr ine d'un 
roux clair, finement t ache t ée s de brun. Une 
raie b l a n c h â t r e au-dessous de l'œil ; une raie 
brune entre l 'œil et le bec; Uœil b r u n ; le bec 
noir, les tarses d'un noir v e r d â t r e . En automne, 
toutes les plumes du dos sont d'un gris cendré 
foncé , leurs tiges é tan t d'un b run no i r ; la gorge, 
les côtés de la t ê t e , ta poitr ine sont gr is- roux; 
le ventre est blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'actodrome 
nain est un oiseau du Nord, mais, dans ses 
voyages, i l se montre presque sur toutes les c ô 
tes ; un grand nombre hivernent en Égyp te . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans leurs 
migrations, ces oiseaux suivent les côtes , le 
cours des fleuves. Us forment souvent des ban
des t r è s -nombreuses , mais où ne f igurent jamais 
d'autres espèces . Us voyagent la n u i t , et em
ploient le j ou r à chercher leur nourr i ture . Us 
p r é f è r e n t un sol vaseux à un sol sablonneux. 

L'actodrome nain est un oiseau t rès -gra
cieux, léger , vif , actif; i l court bien, i l vole ra
pidement, mais rarement bien lo in . D'ordinaire, 
i l tourne dans un cercle restreint, revenant tou
jours à l 'endroit d 'où i l est par t i . I l vi t en paix 
avec ses semblables et avec les autres oiseaux ;-
i l est peu craintif , et se montre m ê m e confiant 
envers l 'homme. Sa voix est douce et a g r é a 
ble; on peut la noter : durrr ou durrrui ou dir-

, rit. 
U niche probablement dans le nord de l'Eu

rope, p e u t - ê t r e en F innmark ; on n'a cependant 
| t rouvé encore son n id qu'au Groën land et à l'ex

t r ême nord du continent a m é r i c a i n . Ce nid est 
une simple dépress ion c r eusée en terre. U con
tient quatre œ u f s , lisses, à grain t in , brillants, 
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d 'un g r i s - j a u n â l r e sale, s e m é s de taches d 'un 
gris c e n d r é , sur lesquelles reposent d'autres ta
ches et des points d 'un b r u n f o n c é ; ces dessins 
sont p lus m a r q u é s vers le gros que vers le pet i t 

bout . 

LES COMBATTANTS — PHILOMACHCS 

Die Kampflàufer, the Ruffs. 

Caractères. — L'espèce type de ce genre, la 
plus remarquable sans contredi t de la f ami l l e , 
se rapproche par son por t b ien plus des pha-
l a r o p o d i d é s , que des t r i n g i d é s ; aussi quelques 
naturalistes l 'ont - i l s r é u n i e aux p remie r s ; mais 
el le appartient bien r é e l l e m e n t aux seconds. 
El le a pour c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s un bec au^si 
long ou u n peu plus long que la t ê t e , dro i t , 
m o u , un peu inc l iné vers la p o i n t e , qui n'est 
poin t é l a rg ie ; des tarses hauts, g r ê l e s , d é p l u 
m é s bien au-dessus de l ' a r t i cu la t ion t i b i o - t a r -
sienne; des doigts au nombre de quatre, l 'ex
terne et le m é d i a n r é u n i s par une palmature, le 
p o s t é r i e u r court et i n s é r é assez h a u t ; des ailes 
de longueur moyenne, s u r - a i g u ë s , la p r e m i è r e 
r é m i g e é t a n t la plus longue; une queue courte , 
plate, arrondie ; le plumage m o u , s e r r é , g é n é r a 
lement lisse. Le m â l e est d 'un tiers plus grand 
que la femelle ; son cou est o r n é , au pr in temps, 
d 'une collerette de longues p lumes ; son p l u 
mage de noces a des couleurs qu i varient à l ' i n 
fini ; et sa face est couverte de v e r r u c o s i t é s qu i 
disparaissent en automne avec la col leret te . Ce 
genre i r a qu ' un r e p r é s e n t a n t . 

LE COMBATTANT ORDINAIRE — PIULOMACHUS 
PUGNJX. 

Der Kampflâufer, the R u f f . 

Caractères.— Donner du combattant (Jîg.l&d) 
une descript ion bien exacte, et q u i s 'applique à 
tous les indiv idus , est chose impossible. T o u t ce 
qu 'on peut dire de plus g é n é r a l , c'est que la 
part ie s u p é r i e u r e de l 'ai le est d 'un b r u n f o n c é ; 
la queue d 'un gris n o i r ; que les six rectrices 
m é d i a n e s sont t a c h e t é e s de no i r , et que le ven
t r e est blanc. Quant au reste du plumage, ses 
couleurs et ses dessins varient à l ' i n f i n i , comme 
nous venons de le d i r e ; cela est vrai sur tout de 
la collerette que f o r m e n t des plumes dures, so
l ides, d 'environ 8 cent, de long et qu i occupe 
la majeure part ie d u cou. Sur un fond noir-
b leu , no i r -ve r t , b r u n - r o u x f o n c é , b r u n - r o u x , 
roux-blanc, ou d'autre teinte encore, cette co l 
lerette est m a r q u é e de taches, de raies, de points, 

de dessins va r i é s , p lus ou moins f o n c é s , et avec 
une telle d i v e r s i t é , que c est à peine si sur des 
centaines d ' ind iv idus l 'on en trouve deux qu i 
se ressemblent. L ' e x p é r i e n c e a m o n t r é que le 
m ê m e dessin et les m ê m e s couleurs se repro
duisent chaque a n n é e chez le m ê m e sujet . La 
po i t r ine est t a n t ô t de m ê m e couleur que la col
lerette, t a n t ô t de couleur d i f f é r e n t e . I l en est de 
m ê m e d u dos. L ' œ i l est b r u n , le bec v e r d â t r e 
ou j a u n e - v e r d â t r e ; les tarses sont g é n é r a l e m e n t 
d 'un jaune r o u g e â t r e . Cet oiseau a de 30 à 
35 cent, de long , et de 64 à 66 cent , d 'enver
gure ; la longueur de l ' a i le est de 19 à 21 cent. , 
celle de la queue d 'envi ron 8 cent. 

La femelle a un plumage invar iable . E l le a le 
dos d 'un gris t i r an t plus ou moins sur le rou
g e â t r e , m a r q u é de taches f o n c é e s ; la face et le 
f r o n t d 'un gris c l a i r ; les plumes du hau t de la 
t ê t e grises, t a c h é e s l ong i tud ina l emen t de b r u n 
noi r ; celles d u d e r r i è r e du cou grises; celles du 
dos et des é p a u l e s d 'un b r u n no i r au m i l i e u , 
rousses sur leurs bords ; celles de la gorge g r i 
ses, celles d u ventre d ' un blanc plus ou moins 
pur . L a femel le a au plus 28 cent, de l o n g et 
60 cent, d 'envergure. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le nord de 
l 'Anc ien Monde est la patrie des comba t l an t s ; 
quelques-uns de ces oiseaux se sont cependant 
é g a r é s jusque dans l ' A m é r i q u e septentr ionale . 
Dans leurs migra t ions , ils traversent l 'Europe , 
l 'Asie et toute l ' A f r i q u e ; on en a t u é dans le sud 
de l ' A f r i q u e , ainsi qu 'au S é n é g a l et sur les bords 
du N i l . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le Combat
tant se t rouve g é n é r a l e m e n t , comme le vanneau, 
dans les marais d'une certaine é t e n d u e ; i l est ce
pendant moins r é p a n d u que c e l u i - c i . I l n 'appa
r a î t dans le sud de l 'A l lemagne qu 'au m o m e n t 
de ses migra t ions , et revient tous les é t é s habi
ter certaines loca l i t é s du no rd de cet é t a t . On 
l ' ape rço i t souvent sur la c ô t e , mais on ne peut 
pas di re q u ' i l soit un v é r i t a b l e oiseau de mer . 
« A u momen t du r e f lux , d i t N a u m a n n , toute la 
popula t ion a i lée de la cô t e s'agite de pla is i r ; les 
oiseaux se l èven t , i ls volent au-dessus des flots; 
ils at tendent avec impat ience que la vague leur 
fasse place en se r e t i r an t , leur permet te d 'errer 
sur le sol vaseux; à ce momen t , les combattants 
partagent aussi l ' a l l ég resse g é n é r a l e , et v iennent 
se m ê l e r à l ' ag i ta t ion de toute la bande ; mais 
ils ne vont jamais s'abattre i m m é d i a t e m e n t au 
bord de l 'eau. Souvent, j ' a i o b s e r v é ce spec
tacle sur les plages de la mer du N o r d , et d è s 
le premier j o u r , j ' a i é té f r a u p é de l ' a l l u re des 
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combattants. Après ê t re res tés quelques mo
ments au mil ieu des autres habitants ailés de 
ce rivage, ils s'en retournaient à leur demeure 
habituelle. » I l en est de m ê m e dans les pays 
où les combattants passent l 'hiver. Plus que 
tout autre oiseau de rivage, ils s 'é loignent des 
bords de la mer ou des cours d'eau. Ils re
montent les fleuves, depuis leur embouchure 
jusqu'assez loin dans l ' in té r i eur des terres, 
mais ils en quittent m ê m e les rivages, et on les 
voit souvent dans les champs et jusque dans les 
steppes. 

Dans nos pays, les combattants arrivent en 
bandes, au commencement de mai , rarement à 
la fin d 'avri l , et s'en vont dès les mois de ju i l l e t 
et d 'août . Us voyagent la nui t , en troupes et 
g roupés en forme de coin. Les deux sexes sem
blent faire bande à part dans leur voyage, les 
mâles allant d'un cô té , les femelles d'un autre, 
en compagnie de leurs petits. Dans leurs quar
tiers d'hiver m ê m e s , les sexes paraissent ê t re sé 
pa ré s . Les bandes nombreuses de ces oiseaux, 
que je vis sur les bords du lac Mensaleh et dans 
les parties basses du Soudan, n ' é ta ien t f o r m é e s 
que de femelles ; je vis t r è s -peu de mâ le s , et 
encore é ta ient - i l s toujours t rès - i so lés . C'est ce 
qui m'avait fa i t penser que ceux-ci ne vont pas 
jusqu'en Afr ique pour passer l 'hiver. C'étai t là 
une erreur, puisque Heuglin a vu en Nubie un vol 
de combattants mâ le s . Ce qu i est positif, c'est 
que les sexes vivent s é p a r é m e n t . Les femelles 
qui t tent nos con t rées les p r e m i è r e s et y revien
nent les d e r n i è r e s ; mais i l est certain que les 
m ê m e s individus reviennent chaque année aux 
m ê m e s endroits ; que les m ê m e s mâles , par consé
quent, se rencontrent avec les m ê m e s femelles. 

Les allures des combattants varient beaucoup 
suivant les saisons. Avant et ap rès l ' époque des 
amours, les mâles et les femelles d i f fè ren t peu 
les uns des autres, mais c o n s i d é r a b l e m e n t pen
dant cette pé r iode . L 'amour exerce sur le com
battant une influence plus grande que sur les 
autres oiseaux. Tant qu'ils ne sont pas soumis à 
son empire, ils ont les allures des autres é c h a s 
siers de rivage ; mais, dans la saison des amours, 
on ne peut plus les comparer à aucun autre o i 
seau. Leur d é m a r c h e est gracieuse ; ils marchent 
plus qu'i ls ne t ro t t inen t ; ils sont fiers et comme 
conscients de leur d i g n i t é ; ils volent rapide
ment, planent souvent, se d é t o u r n e n t brusque
ment et facilement. Jusque vers l ' époque des 
pariades, les combattants sont pacifiques, socia
bles; ils restent unis, se m ê l e n t pour quelque 
temps seulement à d'autres oiseaux, vaquent 

g a i e m e n t à leursoccupations dans l ' in té r i eur d'un 
certain district, et paraissent à des heures fixes 
en certains endroits. Comme tous les tr ingidés, 
ils sont vifs et actifs avant le lever du jour , après 
le coucher du soleil, et m ê m e toute la nuit par 
le clair de lune ; ils ne dorment et ne se reposent 
que dans le mi l ieu du jour . Le matin et le soir, 
ils sont fo r t occupés à chercher les divers ani
maux aquatiques, les insectes, les vers terres
tres, les graines dont ils se nourrissent. Aux 
Indes, ces oiseaux ne mangent presque que du 
riz ; i l doit en ê t r e de m ê m e en Égyp te ; du moins, 
les y ai-je t rouvés surtout dans les r izières. Tant 
qu'ils cherchent leurs aliments, ils sont silen
cieux ; c'est tout au plus si, quand ils s'envolent, 
ils font entendre un cr i faible, un peu rauque : 
kak, kak. A mesure que la nui t tombe, ils s'é
veillent, s'excitent et se meuvent longtemps, sans 
autre but , semble-t-il , que de se distraire. 

Ce genre de vie change dès qu'arrive l'époque 
des amours. Le combattant montre alors com
bien i l m é r i t e son nom. Les mâles sont conti
nuellement en lut te , sans cause appréciable ; il 
est m ê m e probable que la possession d'une fe
melle n'en est pas le mobile ; car ils se battent 
pour une mouche, un ver, un insecte, pour tout 
et pour rien, qu ' i l y ait ou non des femelles 
dans leur voisinage, qu'i ls soient libres ou cap
t i f s , qu'ils aient passé en cage quelques 
heures ou plusieurs années , et quelle que soit 
l 'heure de l a j o u r n é e . 

En l ibe r té , les combattants se r é u n i s s e n t à des 
places d é t e r m i n é e s , et dans les local i tés où l'es
pèce est abondante, ces places sont éloignées 
l'une de l'autre de cinq à six cents pas : les oi
seaux y reviennent tous les ans. Rien, d'ailleurs, 
ne dislingue ces endroits du terrain avoisinant. 
Une petite é lévat ion , toujours humide , couverte 
d'un gazon court, d 'un m è t r e et demi à deux 
m è t r e s de d i a m è t r e , tel est le champ de bataille 
où chaque jour arrive plusieurs fois un certain 
nombre de mâles . Chacun y a sa place, et c'està 
cette place, toujours à peu près la m ê m e , qu'il 
attend ses adversaires. U n'y vient pas avant que 
sa collerette soit c o m p l è t e m e n t poussée ;mais 
lorsqu' i l a revêtu tout son plumage de noces, il 
s'y montre avec une régu la r i t é vraiment surpre
nante. J'ai eu occasion d'observer souvent ces 
oiseaux; j ' a i pu me convaincre de l'exactitude de 
la description d o n n é e par Naumann, et je crois 
ne pouvoir mieux faire que de la reproduire. 

« Le premier m â l e qu i arrive regarde de tous 
côtés et attend qu 'un autre se montre. En vient-
i l un qu i n'est pas disposé à se battre, i l en at-



L E C O M B A T T A N T O R D I N A I R E . 593 

Fig. 148. Le Sanderling des sables (p. 588). 

t e n d u n t r o i s i è m e , u n q u a t r i è m e , et b i e n t ô t la 
lu t te s'engage. Deux adversaires se sont rencon
t r é s ; ils fondent l ' u n sur l ' aut re , l u t t en t j u s q u ' à 
ce qu ' i l s soient é p u i s é s , puis chacun re tourne à 
sa place, se repose, re fa i t ses forces, pour re 
commencer une nouvelle lu t te . Cela cont inue 
ainsi j u s q u ' à ce que la lassitude l ' empor te . Alors 
ils abandonnent la place, mais g é n é r a l e m e n t pour 
y revenir b i e n t ô t . Ces combats ne sont jamais 
que des duels ; jamais , plus de deux ne se bat
tent ensemble. Cependant, si le te r ra in est assez 
spacieux, i l arr ive souvent que deux, trois paires 
de combattants en viennent aux prises en m ê m e 
temps, mais chacune pour s o i ; leurs coups se 
s u c c è d e n t , se croisent avec une tel le r a p i d i t é , 
que l 'observateur, de l o i n , est t e n t é de croire 
que ces oiseaux sont a f fo lés . 

« Deux m â l e s q u i se provoquent commencent 
à t r emble r , à hocher la t ê t e ; ils h é r i s s e n t les 
plumes de la po i t r ine et du dos, r e l è v e n t celles 
de la n u q u e , é t a l e n t leur co l le re t te , fondent 
l ' un sur l 'autre, se por tent des coups de bec ; les 
v e r r u c o s i t é s de la t ê t e leur servent de cas
que, l eur collerette de boucl ier Les attaques 
se suivent, se p r é c i p i t e n t avec une r a p i d i t é é t o n 
nante ; l 'ardeur de ces oiseaux est telle qu ' i l s 

BREHM. 

t r emblen t de tous leurs membres . I ls se repo
sent par moments . E n f i n le comba t finit comme 
i l avait c o m m e n c é , par u n t r emblemen t g é n é r a l 
de l'oiseau et par des hochements de t ê t e . L e 
combat tant semble lancer u n coup de bec à son 
adversaire, et c e l u i - c i l u i r é p o n d de la m ê m e 
f a ç o n . Tous deux secouent leur , p l u m a g e , et 
re tournent à leur ancienne p lace ; s'ils sont t r op 
las, ils se s é p a r e n t pour quelque temps. 

« Us n 'ont d'autre arme que l eu r bec m o u , 
en massue à son e x t r é m i t é , à t ranchants é m o u s -
s é s ; ils ne peuvent se blesser, fa i re couler l eu r 
sang ; i l est m ê m e rare qu ' i l s perdent quelques 
plumes ; le pis q u i puisse ar r iver à l ' un d'eux, 
c'est d ' ê t r e pr is par la langue et t u é ainsi par 
son adversaire. I l n'est pas invraisemblable 
que, dans leurs attaques, leur bec ne se recourbe 
quelquefois , et i l est probable que c'est là l ' o r i 
gine des t u b é r o s i t é s , des saillies que por ten t sur 
leur bec les vieux m â l e s , q u i sont les bata i l leurs 
les plus a c h a r n é s . » 

Parfois , une femel le arr ive sur le champ de 
batai l le , prend les m ê m e s postures que les m â l e s , 
cour t au m i l i e u d'eux, mais ne par t ic ipe pas à 
la lu t te et s'en va b i e n t ô t . I l peut a r r iver alors 
qu ' un m â l e l 'accompagne et demeure que lque 

I V — 386 
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temps avec elle. Bien tô t , cependant, i l revient à la 
place du combat, sans plus s ' inquié te r d'elle. 
Jamais deux mâles ne se poursuivent envolant. 
Bs ne se battent que sur le lieu à ce des t iné ; 
hors de là, ils vivent en paix. On remarque bien 
vite que ce n'est pas la jalousie qui les fait ainsi 
se battre. Quelle en est donc la vraie r a i 
son? C'est ce qu i est encore pour nous une 
é n i g m e . 

Quand l ' époque de la ponte approche, on voit 
un mâ le en compagnie de deux femelles, ou une 
femelle avec deux mâles , assez loin de la place 
de combat, p rès du l ieu où sera le n i d . Ce nid 
est rarement é loigné de l'eau. I l consiste en une 
dépress ion c reusée dans le sol, tapissée de quel
ques chaumes et de quelques brins d'herbe secs, 
et i l est g é n é r a l e m e n t é tabl i dans le marais, sur 
une petite é m i n e n c e . Les œuf s , au nombre de 
quatre, rarement de trois, sont assez v o l u m i 
neux; leur fond est b r u n - o l i v â t r e , ou v e r d â t r e , 
et ils sont semés de taches d 'un brun r o u g e â t r e 
ou no i r â t r e , plus p rononcées vers le gros bout. 
La femelle les couve seule pendant dix-sept ou 
dix-neuf jours. Elle t é m o i g n e un v i f amour à 
sa p rogén i tu re ; elle se comporte à son égard 
comme le font les t r ing idés . Le m â l e ne s'en i n 
qu iè t e nul lement ; tant qu ' i l y a encore des 
femelles non accoup lées , i l se bat avec ses sem
blables, et cela dure j u s q u ' à la f in de j u i n . A 
par t i r de ce moment, j u s q u ' à l ' époque des m i 
grations, i l erre à son gré dans le pays. 

Les combattants ont les m ê m e s ennemis que 
les autres petits échass iers . Les rapaces surtout 
en dé t ru i sen t un grand nombre. Les inonda
tions anéan t i s sen t les couvées . Souvent l 'homme 
voit dans les œufs de combattants des œuf s 
de vanneau, les enlève et les mange. La chair 
de cet oiseau est dé l ica te , mais en automne seu

lement. Pendant la saison des amours, le com
battant est beaucoup trop excité pour pouvoir 
engraisser. 

C a p t i v i t é . — De tous les t r ing idés , aucun 
n'est aussi facile à prendre et à garder en capti
vité que le combattant. En disposant des col
lets à la place de combat, on est sû r de capturer 
des m â l e s ; on en prend aussi beaucoup dans 
des p ièges . Ils s'apprivoisent t rès -b ien . « Ceux 
que l 'on prend, di t Naumann, sont emportés 
dans un f i le t ou dans un linge, et mis dans la 
chambre, à l ' a r r ivée . Dès la p r e m i è r e heure, ils 
sont comme domic i l iés , et si plusieurs mâles se 
trouvent ensemble, ils commencent à se battre, 
avant m ê m e qu'on leur ait donné à manger. 
Aucun oiseau n'est d'ailleurs aussi facile à nour
r i r . On leur donne une écuel le peu profonde, 
contenant de l'eau où l 'on a mis quelques in
sectes ; dans le courant des deux premières 
heures, ils les prennent et les mangent; on leur 
donne alors une seconde écue l l e , avec du pain 
t r e m p é dans du lait , de la viande finement 
h a c h é e , des vers de terre vivants, et on conti
nue ainsi j u s q u ' à ce qu'i ls aient appris à manger 
le pain. Chaque mâ le doit avoir sa mangeoire, 
sans quoi les combats n'auraient pas de f in . 

Dans une grande vol ière , les combattants sont 
des oiseaux charmants et fo r t divertissants, du 
moins pendant la pér iode des amours. Leurs 
combats ne finissent jamais ; un morceau de 
pain qu'on leur jette suff i t pour mettre toute 
la bande en émoi . Après l 'accouplement, sur
vient une pé r iode de calme; ils vivent alors 
doux, tranquilles et paisibles ; de temps en temps, 
cependant, l 'un ou l 'autre se permet de prendre 
une posture m e n a ç a n t e pour ses compagnons. 
Bien soignés , ces oiseaux supportent la captivité 
pendant plusieurs a n n é e s . 

L E S P H A L A R O P I D É S — PHALAROPl. 

Die Wassertreter, the Phalaropes. 

Aux t r ing idés fai t suite une famil le peu 
nombreuse, dont les membres d i f fè ren t de tous 
les autres limicoles par la faci l i té remarquable 
avec laquelle ils nagent. Ces oiseaux captivent 
l'observateur par l ' é légance de leur port, l 'har
monie de leurs couleurs, mais surtout par leurs 
m œ u r s . Ils habitent l ' ex t rême nord, de l 'Ancien 
comme du Nouveau Monde ; ce n'est qu'excep
tionnellement qu'ils descendent sous des l a t i 
tudes plus t e m p é r é e s . Quand ils voyagent, ce 

n'est pas vers les pays du m i d i qu'i ls se dirigent, 
mais vers la haute mer. De tout leur ordre, ce 
sont les oiseaux marins les plus accomplis; sous 
bien des rapports , ils rivalisent avec les 
sternes. 

C a r a c t è r e s . — Les p h a l a r o p i d é s ont à peine 
la tail le de la phi lo l imne gallinule. Ils ont le 
port des t r i n g i d é s ; le bec d r o i t , de longueur 
moyenne, t rès- fa ib le , aplati , un peu recourbé 
vers sa pointe, aplati a n t é r i e u r e m e n t chez quel-
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ques e s p è c e s , chez d'autres aussi large que haut ; 
des jambes re la t ivement courtes, faibles, d é p l u 
m é e s b ien au-dessus de l ' a r t i cu l a t i on t ib io- tar-
sienne ; des doigts au nombre de quatre ; des ailes 
longues et s u r a i g ù e s , la p r e m i è r e r é m i g e é t a n t 
la plus longue ; les plumes du bras f o r m a n t une 
fausse aile ; une queue f o r m é e de douze pen
nes, cour te , a r rondie , à c o u v e r t u r e s t r è s - l o n g u e s ; 
u n duvet aussi abondant et aussi s e r r é que ce
l u i des oiseaux aquatiques ; les t rois doigts an
t é r i e u r s (el c'est là le c a r a c t è r e essentiel des 
p h a l a r o p i d é s ) r é u n i s en a r r i è r e par une demi-
palmature , b o r d é s , en outre , de lobules c u t a n é s , 
s ' é t e n d a n t d'une a r t i cu la t ion phalangienne à 
l 'autre, et dont le bo rd convexe est f inement 
d e n t e l é . 

Quelques naturalistes, eu é g a r d à cette con
f o r m a t i o n des pattes, ont vou lu ranger les pha
l a r o p i d é s à cô té des foulques ; mais le po r t de 
ces oiseaux, la con fo rma t ion de leurs organes 
i n t é r i e u r s ind iquen t bien qu'i ls sont voisins des 
t r i n g i d é s . D ' a p r è s Nitzsch, i ls p r é s e n t e n t tous 
les c a r a c t è r e s des s c o l o p a c i d é s , et sur tout ceux 
des t r i n g i d é s . La colonne v e r t é b r a l e est f o r m é e 
de treize v e r t è b r e s cervicales, neuf ou d ix dor
sales et neuf caudales ; le s te rnum p r é s e n t e 
d 'o rd ina i re quatre é c h a n c r u r e s membraneuses : 
deux externes, t r è s - g r a n d e s , deux internes, plus 
pet i tes ; la fourchet te est fo r tement r e c o u r b é e 
d'avant en a r r i è r e et mun ie i n f é r i e u r e m e n t 
d 'une petite apophyse impai re ; les insertions 
musculaires sont les m ê m e s que chez les autres 
s c o l o p a c i d é s . La langue est poin tue , é t r o i t e , du 
tiers ou du quart plus courte que le bec ; l'esto
mac a l l o n g é , à musculature fa ible . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Par leurs 
m œ u r s et leurs habitudes, les p h a l a r o p i d é s d i f 
f è r e n t de tous les autres oiseaux. I ls sont t r è s -
gracieux, aussi agiles sur terre que dans l 'eau. 
Us courent comme les t r i n g i d é s , ils nagent avec 
une faci l i té et une g r â c e sans éga les sur la sur
face t r anqu i l l e des petits é t a n g s , comme au m i 
l ieu des vagues; sur les plages, comme au large. 
La mer est leur patrie ; ils ne vont à terre que 
pour é lever leurs petits. Aussi la p lupar t de 
leurs habitudes sont encore pour nous une 
é n i g m e . On peut les observer p r è s de leur n i d , 
mais la p é r i o d e mar i t ime de leur existence nous 
est inconnue, elle c o ï n c i d e d 'ai l leurs avec une 
saison o ù le navigateur n'ose s'aventurer dans 
les parages qu ' i l s habi tent . 
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L E S L O B I P È D E S — LOBIPES. 

Die Odinshennen, the Odinshens. 

Caractères. — Les lobipèdes ont le bec plus 
long que la t ê t e , d r o i t , p o i n t u , c o m p r i m é , t r è s -
g r ê l e , presque éga l de la base à la pointe , à s i l 
lons peu p r o n o n c é s et à mandibules i n f l é c h i e s 
l 'une vers l 'autre à l ' e x t r é m i t é ; le doigt m é d i a n , 
y compris l 'ongle , plus cour t que le tarse ; une 
queue re la t ivement courte . 

LE LOBIPÈDE HYPERB0RÉ — LOBIPES 
HYPERBOREUS. 

Die Odinshenne, the Odinshen, 

« A deux bons milles norwégiens de la ferme 
de Melbo , auxLoffoddes ,se trouve l ' ég l i se parois
siale d e B o , et t ou t a u p r è s le p r e s b y t è r e . C'est l à 
qu'habite u n homme a imable , connu c o m m e un 
pasteur excellent, plus c o n n u encore c o m m e 
peintre de ta lent . Al lez le voi r , et si vous ne 
voulez vous y rendre pour l u i - m ê m e , i l vous 
faut cependant y al ler pour y vo i r des pha la ro
p idés . A trois cents pas à l'est d u p r e s b y t è r e , sont 
c i n q petits é t a n g s d'eau douce, e n t o u r é s d'her
bes ; vous y verrez les oiseaux sur lesquels vous 
m'avez d e m a n d é des renseignements. » 

C'est ainsi que me parla le forest ier B a r t h , u n 
homme connaissant par fa i tement les oiseaux, et 
a u p r è s duque l j e m ' é t a i s r e n s e i g n é , avant de me 
rendre dans les pays o ù le solei l ne se couche 
pas de quatre mois de l ' a n n é e . Je me mis en 
voyage; et j e ne laissai pas é c h a p p e r une occa
sion de faire connaissance avec la popu la t i on a i 
lée de ces c o n t r é e s ; mais, j ' avais beau explorer 
tous les é t a n g s d'eau douce e n t o u r é s d'herbes et 
de roseaux, j e ne vis pas de p h a l a r o p i d é s . J 'ar
r iva i enf in à Bo, et j e t rouva i a u p r è s d u pasteur 
l ' a ccue i l l e plus c o r d i a l . J ' a d m i r a i les tableaux 
q u ' i l pe in t dans sa soli tude, et j ' appr i s de l u i des 
dé t a i l s sur les m œ u r s des popula t ions de ces 
pays. I l ne f u t pas m é d i o c r e m e n t surpr i s quand 
je m ' i n f o r m a i a u p r è s de l u i des petits é t a n g s 
voisins de sa demeure . Nous nous y d i r i g e â m e s : 
sur le p remie r , nageait une paire de phalaro
p i d é s ; une se t rouva i t sur le second, une au
tre sur le t r o i s i è m e . Plus t a rd , j e vis u n b i en 
plus grand nombre de ces oiseaux ; car, dans les 
parties plus septentrionales de la Lapon ie , i ls ne 
sont pas rares; mais jamais , j e n'eus autant de 
pla is i r que cette f o i s - l à . 

Le p h a l a r o p i d é que j e t rouva i ainsi est la 
poule d'Odin, comme l 'appel lent les Islandais •> 
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la seule espèce de la famil le qui niche en Lapo-
nie . 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau a le dos gr is-noir ; 
le bas du dos et les épaules rayés de noir et de 
roux j a u n â t r e ; les cô tés du cou d'un roux mar
r o n ; la gorge et le ventre blancs; les flancs gris 
La femelle a des couleurs plus vives ; le dos gris-
noir , à reflets veloutés ; le cou d'un roux v i f ; les 
flancs gris-noir. L 'œil est brun, le bec no i r ; les 
tarses sont d 'un gris-de-plomb, les palmatures 
internes j a u n â t r e s , les externes grises. Le mâle 
a de 18 à 19 cent, de long et de 34 à 35 cent. 
d'envergure; la longueurde l'aile est de 11 cent., 
celle de la queue de 5 cent, et demi. La femelle 
est un peu plus forte . 

LES PHALAROPES — PHALAROPUS. 

Lie Wassertreter, the Phalaropeà. 

Caractères. — Les phalaropes se distin
guent g é n é r i q u e m e n t des lobipèdes par un bec 
de la longueur de la t ê t e , droi t , épais , tr igone à 
la base, ré t réc i vers le mi l i eu , d é p r i m é dans 
toute son é t e n d u e , é largi et renf lé vers son ex
t r é m i t é , à sillons profonds et r é g n a n t sur deux 
tiers de son é t e n d u e ; une queue plus c u n é i 
forme qu'arrondie et dont les rectrices la térales 
sont plus courtes que les grandes sous-cau
dales. 

LE PHALAROPE ROUX — PHALAROPUS RUFUS. 

Der Wassertreter, the Phalarope. 

Le phalarope roux est plus grand que le lobi-
p è d e h y p e r b o r é , i l mesure 22 cent, de long et 
38 cent, d'envergure ; la longueur de l'aile est 
de 14 cent., celle de la queue de 8. 11 a le haut 
de la t ê t e , le dos, les épaules noirs, toutes les 
plumes é t a n t bordées de jaune roux; la partie 
pos t é r i eu re du cou et le croupion roux-marron ; 
le bas du dos, les couvertures de la partie s u p é 
r ieure de l'aile et les côtés de la queue d'un gris 
c e n d r é ; la face i n f é r i eu re du corps d'un beau 
roux-mar ron . La femelle a le sommet de la t ê te 
et la nuque d'un noir ve lou té , le dos roux - foncé , 
le ventre rouge -v i f . L 'œi l est b run , le bec 
j a u n e - v e r d â t r e , avec la pointe brune ; les tarses 
sont gr is -brun. En automne, le haut de la tête 
et la nuque sont d 'un gris c e n d r é , avec une raie 
no i râ t re de chaque côté de l 'occiput ; les plumes 
du dos et les épau les sont gris-bleu, à tiges fon- 1 

cées ; les plumes du ventre blanches, bo rdées | 
de gris sur les côtés . 1 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e «le» l o b i p è d e s 

et des phalaropes. — Le lob ipède h y p e r b o r é 
habite en été les côtes du F innmark , de l'Islande, 
du sud du Groën land , et probablement la côte 
septentrionale des lundras d'Asie ; de là, i l va 
parfois dans des rég ions plus mér id iona les , et 
arrive en A m é r i q u e , en Allemagne, en Hollande, 
en France, en Espagne m ô m e , en compagnie 
d'autres oiseaux de rivage. E x t r ê m e m e n t rare 
dans ces pays, i l l'est b ien moins dans le sud de 
la S u è d e ou en Danemark. 

Le phalarope roux se montre tous les étés au 
Spitzberg et dans la partie nord du Groënland ; 
mais, en Ir lande, d ' après Faber, i l ne se trouve 
que sur une é t e n d u e t r è s - r e s t r e i n t e , et i l se 
montre dans le sud plus rarement encore que 
le lob ipède . On admet g é n é r a l e m e n t que sa pa
trie est le nord de la S ibér ie , ce qu i explique
rait l 'apparition de quelques phalaropes roux 
en Chine et aux Indes. Holbœl l nous apprend 
que c'est un des oiseaux les plus communs sur 
les côtes du dé t ro i t de Davis. De là, sans doute, 
partent les bandes nombreuses que l 'on a ob
servées quelquefois dans le sud des États-Unis. 

M œ u r s , habi tudes e t r é g i m e des lobipède» 
et des phalaropes. — A u dire des naturalistes 
qu i ont eu occasion d'observer ces deux genres 
d'oiseaux, le lob ipède h y p e r b o r é et le phalarope 
roux se ressemblent e x t r ê m e m e n t sous le rap
port de leurs m œ u r s et de leurs habitudes. Tous 
deux sont de vér i tab les oiseaux marins ; tous 
deux ne demeurent que pendant la saison des 
amours au voisinage de la côte ou près des pe
tits lacs d'eau douce ; tout le reste du temps, ils 
sont sur la mer. Le lobipède arrive en Irlande 
entre le 20 et le 25 mai , à la f in de mai au Groen
land et à la m ê m e é p o q u e , sans doute, en Finn
mark. Le phalarope n ' a p p a r a î t dans le nord du 
Groën land qu'au commencement de j u i n . Avant 
cette époque , on rencontre ces oiseaux, soit au 
mi l ieu de la mer, r éun i s en bandes considéra
bles, soit dans les f jords , au voisinage de la côte, 
par troupes moins nombreuses. Une fois arrivées, 
les bandes se divisent par paires, chacune cher
chant un é t ang pour nicher. A u printemps 1833, 
Holbœl l , dans son voyage au Groën land , fut pris 
par les glaces pendant d i x - h u i t jours , i l vit alors 
des phalaropes nager au mi l ieu des glaçons. C'est 
sur la mer qu'i ls passent l 'hiver, et la mer leur 
fourn i t une nour r i tu re tellement abondante 
qu'i ls sont gorgés de graisse, au point qu'on peut 
à peine les dépou i l l e r . On les voit occupés sans 
cesse à prendre quelque chose dans les vagues, 
à l'avaler; maison n'a pas encore pu dé terminer 
quels sont les petits animaux dont ils se nourris-
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sent. A u d u b o n d i t qu ' i l s a iment à s'abattre sur 
les algues flottantes, et qu ' i l s y sont t r è s - o c c u 
p é s sans doute à chercher leur n o u r r i t u r e . Ce 
q u i est cer ta in , c'est qu ' i ls ont t ou t à f a i t les a l 
lures des vrais p é l a g i e n s , et qu ' i l s nagent aussi 
bien qu 'aucun autre oiseau. Quant à leurs ha
bitudes j o u r n a l i è r e s , nous manquons de d é 
tails, au moins pour la p é r i o d e m a r i t i m e de leur 
existence. Nous connaissons mieux leur genre 
de vie à t e r re . 

J 'accorde parfa i tement que l 'o rdre des é c h a s 
siers renferme nombre d'oiseaux t r è s - i n t é r e s s a n t s , 
t r è s - g r a c i e u x , t r è s - a i m b l e s , mais aucun ne l'est au 
m ê m e d e g r é que les p h a l a r o p i d é s . Ces oiseaux 
sont on ne peut plus attrayants ; ils on t des mouve
ments l é g e r s et gracieux ; i ls sont admirablement 
d o u é s ; ils sont à l'aise sur la terre f e rme comme 
dans les marais, dans l 'eau comme dans l ' a i r . 
L e u r d é m a r c h e ressemble à celle des t r i n g i d é s ; 
i ls vivent paisiblement au bo rd de l 'eau ; le cou 
u n peu r e n t r é , ils t ro t t i nen t , courent , se meu
vent avec ag i l i t é au m i l i e u des roseaux, p a r m i 
lesquels ils savent par fa i tement se cacher; ils 
volent avec une r a p i d i t é é t o n n a n t e . E n m ê m e 
temps, ils nagent avec une fac i l i t é , une é l é 
gance, une c é l é r i t é remarquables. Lorsqu ' i l s na
gent, i ls semblent à peine eff leurer l'eau ; ils 
ont alors le plumage s e r r é au corps et ils rament 
vigoureusement. Us ne peuvent pas plonger. 
Quand i ls sont b l e s sé s , au l ieu de d i s p a r a î t r e 
sous l 'eau, i ls se d i r i gen t à toute vitesse vers les 
roseaux, o ù ils se cachent à mervei l le . De l 'eau, 
ils s ' é l èven t dans l ' a i r , et de m ê m e , ils se laissent 
re tomber de f o r t haut à la surface de l 'eau. Ils 
vaquent , en nageant, à toutes leurs occupations, 
cherchent leur n o u r r i t u r e , mangent , se pour
chassent, s'accouplent m ê m e . Peu leur i m 
porte que l 'eau soit t r anqu i l l e ou a g i t é e , chaude 
ou f ro ide ; Faber en v i t nager dans des sources 
chaudes, o ù l ' on avait de la peine à teni r la 
m a i n . 

Leurs sens sont fins; leur intel l igence est d é 
v e l o p p é e . Pleins de confiance , ils laissent 
l ' homme les approcher j u s q u ' à une dizaine de 
pas ; s ' i l ne cherche pas à l eur nuire ou à les ef
frayer , i ls se laissent observer par l u i ; mais si 
on f a i t mine de les chasser, ils deviennent p r u 
dents. Lorsqu 'on t i r e sur eux, ils deviennent on 
ne peut plus d é f i a n t s . I ls ne semblent pas s ' in
q u i é t e r des autres c r é a t u r e s , d u moins dans la 
saison des amours : c'est pour e u x - m ê m e s qu ' i l s 
v ivent . Cependant l ' amour exerce aussi sur eux 
son empire et d é t e r m i n e des combats entre les 
m â l e s , en l 'honneur des femelles . Ces combats 

commencen t dans l 'eau et se con t inuent dans 
l ' a i r . U n m â l e q u i arr ive dans le domaine que 
s'est chois i u n couple , excite la ja lousie d u l é g i 
t ime possesseur. Les deux oiseaux nagent l ' u n 
contre l ' au t re , puis s ' é l è v e n t dans l ' a i r , se ba t 
tent j u s q u ' à ce que l ' i n t r u s soit mis en f u i t e . L e 
m â l e et la femel le se t é m o i g n e n t beaucoup d'a
mour . Us restent t ou jou r s l ' u n p r è s de l ' au t re , et 
se q u i t t e n t ra rement . H o l b œ l l c ro i t q u ' o n ne 
vo i t pas souvent la femel le p r è s du n i d , car, sur 
onze l o b i p è d e s q u ' i l tua au voisinage de c inq 
nids , i l n 'y avait qu 'une femel le . Mes observa
tions m'autor isent à penser le contrai re ; sur d ix 
de ces oiseaux que j ' a i t u é s , i l y avait six f e 
melles et quatre m â l e s , et t o u j o u r s j ' a i v u le 
m â l e et la femel le d u m ê m e couple r é u n i s . I l se 
peut que, sur les grands é t a n g s , plusieurs paires 
n ichent l 'une p r è s de l 'autre ; mais pour les pe
t i ts é t a n g s , chaque couple en occupe u n et n 'y 
souffre aucun partage. 

Ces é t a n g s sont tou jours p r è s de la m e r ; mes 
observations concordent par fa i tement en cela 
avec celles de Faber et d ' H o l b œ l l . Ces deux au
teurs ont r e m a r q u é que le l o b i p è d e h y p e r b o r é 
n icha i t aussi dans l ' i n t é r i e u r des terres, tandis 
que le phalarope roux recherche les î les en de
hors des f j o r d s , où se t rouvent de petits é t a n g s , 
et les f j o r d s ; j e ne veux pas por ter de j u g e m e n t , 
mais je dois di re que tous les l o b i p è d e s que j ' a i 
vus, v ivaient dans de petits é t a n g s , au voisinage 
de la c ô t e , et non pas dans la montagne. H o l b œ l l 
d i t , et j e crois la chose probable, que tous les 
soirs ces oiseaux qu i t t en t leurs é t a n g s , pou r ga
gner les f j o r d s , y nager, y prendre quelques a n i 
maux aquatiques. Je les a i vus, m o i aussi, revenir 
de la mer vers l ' i n t é r i e u r des terres. 

Le n i d est é t ab l i sur un î lo t , dans l ' é t a n g , et 
tout à f a i t au bord ; i l consiste en une simple 
d é p r e s s i o n ar rondie , dans l 'herbe. J 'en t r ouva i 
u n qui renfe rmai t trois œ u f s ; mais la c o u v é e 
n ' é t a i t p e u t - ê t r e pas encore c o m p l è t e , car Faber 
et H o l b œ l l disent que le l o b i p è d e pond t ou jou r s 
quatre œ u f s , n i plus n i moins . Ces œ u f s , r e l a t i 
vement à la tai l le de l 'oiseau, sont pet i ts ; leur 
fond est j a u n â t r e ou v e r d â t r e , et i ls sont m a r q u é s 
de taches plus ou moins grandes, d 'un b r u n no i r . 
On c o n n a î t peu les autres faits qu i se rat tachent 
au mode de r ep roduc t ion de ces oiseaux. D'a
p r è s Faber, le m â l e et la femel le couveraient 
a l te rna t ivement ; cependant le m â l e seul p ré 
sente deux taches d ' incuba t ion , et H o l b œ l l s'ap
puie l à - d e s s u s pour c ro i re que seul aussi i l doi t 
couver. 

A u mois de j u i l l e t , j ' a i t r o u v é dans le no rd de 
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la Laponie des jeunes couverts de duvet, ils 
couraient rapidement dans l'herbe, guidés par 
leurs parents; ils savaient se cacher à merveille. 
Les parents é ta ien t t r è s - i n q u i e t s ; ils voletaient 
autour de mo i , cherchaient à d é t o u r n e r sur eux 
mon at tent ion. Les jeunes ont les allures des 
jeunes t r ing idés , avec cette d i f férence qu'ils na
gent parfaitement. Je dis cela avec intention, 
car Faber et Holbœll p r é t e n d e n t le contraire. 
Leur duvet est de couleur foncée , et sa teinte se 
confond facilement avec celle de l'herbe des ma
rais. 

Dans l'estomac de ceux que j ' a i tués j ' a i 

t rouvé diverses larves d'insectes. J'ai vu que ces 
oiseaux prenaient leur nourr i ture aussi bien 
dans l'eau que dans les herbes. D 'après Malm-
green, au Spitzberg, pendant l ' é té , le phalarope 
roux se nourr i t presque exclusivement d'une pe
tite algue, qui est là t r è s - c o m m u n e . 

A u commencement d ' a o û t , les petits ayant 
pris leur essor, les parents les e m m è n e n t dans 
les f j o rds , les bandes se forment , et la vie d'hi
ver commence. Dans les premiers jours de sep
tembre, ils ont revêtu leur plumage d'hiver; à la 
fin du mois, ils qui t tent la côte pour gagner la 
haute mer. 

L E S T O T A N 1 D É S — TOT AN L 

Die Wasserlàufer, the Sandpipers. 

Les to t an idés forment un groupe d'oiseaux 
nettement d é f i n i , qu'on a autrefois confondu 
avec les t r i n g i d é s , mais dont on peut bien faire 
une fami l le à part. 

C a r a c t è r e s . — Ces oiseaux sont sveltes et 
gracieux; ils ont le cou de longueur moyenne, 
la tê te petite, les ailes longues et é t ro i t es , surai
guës , la p r e m i è r e r é m i g e é t a n t la plus longue; 
la queue courte, arrondie, é tagée ou conique, 
f o r m é e de douze rectrices; le bec de la lon
gueur de la t ê t e , ou un peu plus long, mou dans 
sa mo i t i é basilaire, c o r n é dans sa mo i t i é t e rmi 
nale ; les tarses de structure variable, hauts et 
minces ou courts et v igoureux; les doigts au 
nombre de quatre, quelquefois de trois seule
m e n t ; le plumage ser ré contre le corps, de cou
leurs ternes, soumis à une double mue annuelle. 
Les deux sexes d i f fè ren t peu par la tai l le , t r è s -
peu ou point du tout par la couleur. 

D ' ap rès Nitzsch, les to tan idés p r é s e n t e n t les 
c a r a c t è r e s g é n é r a u x des scolopacidés ; ils n'ont 
pas cependant d'appareil de tact a n n e x é au bec. 
La colonne ve r t éb ra l e est f o r m é e de douze ver
t èb re s cervicales, neuf dorsales et hu i t à neuf 
caudales. Le sternum diffère de celui des t r i n 
g idés par le moindre d é v e l o p p e m e n t des é c h a n -
crures internes; le bassin est é t ro i t . La langue 
n'atteint pas la pointe du bec; l'estomac est peu 
m u s c u î e u x ; la rate petite et arrondie; les c œ -
cums sont t r è s - c o u r t s . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Comme les 
espèces dont nous venons de faire l 'histoire, les 
to tan idés habitent surtout les c o n t r é e s du nord ; 
mais tous é m i g r e n t et vont ainsi jusque dans les 
pays les plus é lo ignés ; quelques-uns m ê m e y sé

journent et y nichent. Ils se tiennent le long des 
eaux courantes ou dormantes des marais, plus 
rarement le long de la côte ; quelques-uns habi
tent surtout les fo rê t s . En hiver, ils se réunis
sent à d'autres oiseaux, mais ils forment rare
ment des bandes aussi nombreuses que celles 
des t r ing idés . 

Leurs m œ u r s sont agréables ; leur démarche 
est é l égan te , l égè re ; leur vo l , extraordinairement 
facile et léger . Presque tous marchent dans 
l'eau, y nagent m ê m e ; ils n 'y p è c h e n t cependant 
que debout, en plongeant la t ê te et le cou . Leur 
v o i x , c o m p o s é e de notes agréab les , hautes, 
comme f lûtées , varie t r è s - p e u suivant les es
pèces . 

Ce n'est que quand la neige est fondue que 
les t o t an idés reviennent dans les locali tés où 
ils vont se reproduire. Ils nichent généra lement 
aux bords des grands marais d'eau douce, et se 
mettent à construire leur nid peu de temps après 
leur a r r i vée . T a n t ô t leur n id est une petite dé
pression du sol, qu' i ls arrondissent, lissent, ta
pissent; t a n t ô t c'est un ancien n i d de grive qu'ils 
util isent, ou une b i fu rca t ion d 'un tronc d'arbre, 
sur laquelle ils d é p o s e n t une couche de mousse 
et d'aiguilles de p i n . Les œ u f s , au nombre de 
quatre, sont relativement grands, piriformes, 
d 'un vert olive, t a c h e t é s de gris-brun. La femelle 
couve seule ; mais le m â l e t é m o i g n e son amour 
pour sa p r o g é n i t u r e en volant tout autour et en 
poussant des cris d ' i n q u i é t u d e . Dès le premier 
jour , les jeunes peuvent c o u r i r ; en cas de dan
ger, ils savent se cacher à terre ou dans les her
bes; ils apprennent b ien tô t à voleter, et une fois 
qu'ils savent bien voler, ils deviennent indépen-
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dants. Jeunes et vieux errent alors sans s ' in 
q u i é t e r les uns des aulres, entreprennent des 
excursions t ou jou r s plus é t e n d u e s , et enf in 
commencent leurs migra t ions . 

Les t o t a n i d é s sont tous excessivement prudents 
et d é f i a n t s ; aussi les grandes e s p è c e s servent-elles 
de guide dans les soc i é t é s d'oiseaux de r ivage. 

U n est faci le n i de chasser n i de capturer les 
t o t a n i d é s . 

C a p t i v i t é . — Tous les t o t a n i d é s s 'habituent 
vi te à vivre en cage, se contentent d'une nour 
r i t u r e t r è s - s i m p l e , et, avec quelques soins, sup
por ten t la cap t i v i t é pendant plusieurs a n n é e s . 

LES GUIGNETTES — ACTITIS. 
S 

Die Strandpfeifer, the Sandpipers. 

Caractères. — Les guignettes peuvent être 
c o n s i d é r é e s comme é t ab l i s san t une t rans i t ion 
entre les t r i n g i d é s et les t o t a n i d é s . Ce sont de 
petits oiseaux, bas de ta i l le , mais é l é g a n t s ; ils 
ont le bec d ro i t , f lexible , dur seulement à sa 
po in te ; les ailes de longueur moyenne, assez 
pointues, fo r t emen t é c h a n c r é e s à l eur bord 
p o s t é r i e u r ; les fausses ailes bien d é v e l o p p é e s ; 
la queue f o r m é e de douze pennes, assez longue, 
é t a g é e ; les plumes du corps molles et é t ro i t e s -
L a femel le est plus petite que le m â l e ; le p l u 
mage ne varie pas suivant les sexes, mais suivant 
l ' âge et les saisons. 

LA GUIGNETTE VULGAIRE —ACTITIS HYPOLEUCOS. 

Der Strandpfeifer, the Sandpiper. 

Caractères. — La guignette vulgaire ou à 
ventre blanc, a le dos b r u n - o l i v â t r e , à reflets 
pourpres ou v e r d â t r e s , et m a r q u é de taches 
noires, les unes transversales, les autres l o n 
g i tudinales ; les cô t é s d u cou b r u n â t r e s , à ta
ches f o n c é e s longi tud ina les ; la face i n f é r i e u r e 
du coips b lanche; les r é m i g e s pr imaires d 'un 
b r u n no i r , finement b o r d é e s de gris blanc à la 
po in te , avec le bo rd des barbes internes t a c h é 
de blanc, à par t i r de la t r o i s i è m e ; les r é m i g e s 
de lavant-bras blanches à la pointe et dans leur 
m o i t i é bas i la i re , d 'un b r u n - n o i r mat dans le 
reste de leur é t e n d u e ; les rectrices moyennes 
d 'un gris b r u n , à t ige noi re , à taches d 'un jaune 
r o u x ; les autres blanches, finement r a y é e s de 
no i r en travers ; l 'œi l b r u n , le bec gris-noir , p lus 
c la i r à la base; les tarses g r i s -de-p lomb. Cet o i 
seau a de 21 à 22 cent, de long et de 35 à 
36 cent, d 'envergure ; la longueur de l 'aile est 
de 11 cent., celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — J 'ai r e n c o n t r é 
la guignet te vu lga i re le long de tous les fleuves, 
de toutes les r i v i è r e s , de tous les lacs, de toutes 
les mers, aux environs d u cap N o r d c o m m e sur 
la cô t e d 'Abyssinie, p r è s de nos ruisseaux de 
l 'Europe centrale, comme sur les rives d u N i l ; 
d'autres observateurs l 'ont r e n c o n t r é e en Asie, 
des Indes jusqu ' au K a m t c h a t k a ; en A f r i q u e , du 
d é t r o i t de Gibra l tar au cap de B o n n e - E s p é r a n c e ; 
i l est probable qu'el le v i t aussi en A m é r i q u e , 
en compagnie d'une de ses c o n g é n è r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet oiseau 
niche dans toute l ' é t end ue de cette immense aire 
de dispersion; car les ind iv idus q u i v ivent dans 
le N o r d é m i g r e n t , au plus , jusque dans le m i d i 
de l 'Europe ou le no rd de l ' A f r i q u e , et, dans les 
pays t rop icaux , on rencontre des guignettes toute 
l ' a n n é e . Dans le no rd de l 'A l lemagne , la g u i 
gnette arr ive au m i l i e u d ' av r i l , quelquefois seu
lement en ma i ; elle niche dans le mois de j u i l l e t , 
elle se met a p r è s à errer , et e n f i n commence à 
é m i g r e r au m i l i e u de septembre. L a guignet te 
affect ionne les endroits où elle peut se cacher. On 
la trouve r é g u l i è r e m e n t , i l est v r a i , sur les bancs 
de sable, mais là o ù la r ive est couverte de r o 
seaux et de buissons. On ne peut la m é c o n n a î 
t r e ; ses allures d i f f è r e n t notablement de celles 
de ses c o n g é n è r e s . Le corps dans une pos i t ion 
horizontale , elle cour t rap idement , en t r o t t i n a n t , 
et en hochant con t inue l l ement la queue. Son 
vol est l é g e r , fac i le , r a p i d e ; mais rarement la 
guignet te s 'é lève hau t dans les airs ; elle se d i 
rige en l igne droi te , et en rasant la surface de 
l 'eau. Ce n'est que quand elle abandonne c o m 
p l è t e m e n t une l o c a l i t é , qu'el le s ' é lève à une 
grande hau teu r . A u v o l , elle p a r a î t superbe, 
les taches de ses r é m i g e s dessinant sur ses ailes 
de larges bandes blanches. A u besoin, la g u i 
gnette vulgaire se je t te dans l 'eau, nage, plonge, 
rame rapidement avec ses ailes et r e p a r a î t à 
u n autre endroi t . 

Pour bien observer ce cha rmant oiseau va
quant à ses occupations j o u r n a l i è r e s , i l f au t cher
cher sur les points qu 'e l le f r é q u e n t e et q u i sont 
parfa i tement reconnaissables aux e x c r é m e n t s 
blancs qu 'el le y laisse, u n end ro i t m a s q u é par 
des buissons ou par une sail l ie de la r i ve , et s'y 
cacher. Gomme l e d i t N a u m a n n , la guignet te v i t 
r e t i r é e dans ces l i eux , et i l est d i f f i c i l e de l ' y vo i r , 
bien qu'elle ne se rase pas, n i ne se diss imule 
dans les herbes. Les endroits les plus é l evés o ù 
on la t rouve, sont m ê m e d i s p o s é s de telle sorte 
qu 'on ne peut l 'apercevoir de l o i n . « P r è s de l ' é 
tang de m o n j a r d i n , se t rouva i t un vieux t ronc 
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de poirier , faisant saillie hors d'une haie, en
t o u r é de buissons, o m b r a g é par d'autres arbres: 
on y avait c loué un siège en planches, pour une 
personne, à quatre pieds environ au-dessus de 
l'eau; cet endroit servait de l ieu de repos à tou
tes les guignettes, q u i , à l ' époque du passage, 
venaient à l ' é t ang ; et cependant, à quarante 
pas de là, sur la rive opposée , é ta i t un sentier 
t r è s - f r é q u e n t é , d 'où souvent les passants ef
frayaient ces oiseaux. » La guignette vulgaire a 
pour de pareilles locali tés une p réd i l ec t ion toute 
pa r t i cu l i è r e . Elle n'est pas seulement prudente 
et m é f i a n t e , elle est encore t r è s - c r a in t i ve . Elle 
s 'établi t près des habitations, i l est vra i , mais elle 
se t ient toujours sur ses gardes. En outre, elle 
est assez intelligente pour faire une dist inction 
entre les gens dangereux et ceux qui ne le sont 
pas, pour évi ter à temps les animaux qu'elle a à 
craindre. Rarement un oiseau de proie réussi t à 
la surprendre ; l ' épervier l u i -même n'y arrive 
que diff ic i lement ; dès que la guignette ape rço i t 
son ennemi, elle se r é f u g i e au plus profond du 
f o u r r é , ou bien cherche son salut en plongeant. 
Elle s ' inqu iè te peu des autres oiseaux de rivage. 

Le m â l e et la femelle, aussi tôt l ' é p o q u e de la 
reproduction passée , ne se t é m o i g n e n t pas une 
bien grande affection. Si ces oiseaux se trouvent 
r é u n i s , i l faut l 'at tr ibuer p lu tô t à la local i té , qui 
leur convient p a r t i c u l i è r e m e n t , q u ' à leurs ins
tincts de soc iab i l i t é . Le c r i de la guignette est un 
sifflement clair, haut , pe r çan t : i l ressemble à ce
lu i du m a r t i n - p ê c h e u r ; on peut le rendre par 
hïddo ou jiht ou ihdihdihdi. A l ' époque des 
amours, cet oiseau fai t entendre une sorte de 
t r i l l e , qu i commence doucement, va en aug
mentant d ' i n t ens i t é , puis en d iminuant . Elle le 
r é p è t e un grand nombre de fois, et n'est nul le
ment d é s a g r é a b l e à l 'orei l le . 

La guignette vulgaire se reproduit peu après 
son a r r ivée . Les couples arrivent chez nous 
déjà f o r m é s ; chaque couple choisit un emplace
ment convenable, et n'en souffre pas d'autre 
dans son voisinage i m m é d i a t . Le mâ le pa r a î t 
t r è s -exc i t é ; i l vole en déc r ivan t des zigzags; i l 
chante, i l tourne autour de sa femelle. Celle-ci 
cherche un endroit de la rive à l 'abr i des hau
tes eaux ; et là, dans un buisson, de p r é f é r e n c e 
clans un f o u r r é de saules, elle construit un n id 
avec des brindil les, des joncs, des feuilles sèches . 
Ce n id est si bien caché qu'on a de la peine à le 
trouver m a l g r é l ' inqu ié tude que t é m o i g n e n t les 
parents, i nqué i tude qu i en t rahi t l 'emplace
ment. Les œ u f s , au nombre de quatre, sont 
tan tô t courts, t an tô t a l longés , p i r i formes, fine

ment grenus, lisses, m a r q u é s , sur un fond jaune-
roux clair, de taches dont la teinte varie selon 
qu'elles sont plus ou moins profondes; les infé
rieures é t an t grises, les moyennes brun-roux, les 
supé r i eu re s brun-noir . Les parents ne veulent 
pas ê t r e t r o u b l é s ; ils remarquent si on leur en
lève un œuf , et abandonnent leur n i c h é e . Le 
mâ le et la femelle couvent alternativement. Les 
jeunes éc losent au bout de deux semaines d'in
cubation; la m è r e les r échau f f e quelque temps, 
puis les conduit dans les fou r ré s de saules. Là, 
ils savent se cacher à merveille, et on ne peut 
les trouver sans l'aide d'un bon chien, quoique 
leurs parents volent autour d'eux, en poussant 
des cris plaintifs . A u bout de hu i t jours , les plu
mes des ailes et de la queue apparaissent; à 
quatre semaines, les jeunes prennent leur volée 
et deviennent i n d é p e n d a n t s . 

La guignette vulgaire se nour r i t de larves, de 
vers, d'insectes, surtout de d ip tè res et de névro-
p tè res . Elle prend sa proie à terre ou sur les feuil
les, ou la happe au vol . Pour capturer les mou
ches, les limaces, les a ra ignées d'eau, la guignette 
s'avance prudemment et silencieusement, le 
cou r e n t r é ; puis, tout à coup, elle lance le bec en 
avant et manque rarement sa proie. Elle se tient 
à l 'af fût , p r o m è n e ses yeux de tous les côtés, 
et chasse t an tô t cet insecte, t an tô t cet autre. Les 
carnassiers, les corbeaux, les corneilles, les pies 
dé t ru i sen t ses c o u v é e s ; quant aux adultes, ils 
n'ont pas beaucoup d'ennemis. 

C a p t i v i t é . — Cet oiseau s'habitue facilement 
à la capt iv i té ; i l se fai t rapidement à son nou
veau r é g i m e , pourvu que dans les commence
ments on l u i donne des vers de terre, des vers 
de farine, des mouches. I l est surtout amusant 
quand i l fa i t la chasse aux mouches. I l s'appri
voise parfaitement; i l se t ient au voisinage de sa 
mangeoire, salit peu la chambre ou sa cage, et 
donne beaucoup d ' a g r é m e n t à son maî t re . Il 
p rospère surtout quand on le met en plein air, 
l ' é té . 

LES CHEVALIERS — GLOTTIS. 

Die Begenschnepfen, the Rain-Snipes. 

Caractères. — Ce genre est caractérisé par 
un bec plus long que la t ê t e , g rê le , re t roussé , à 
mandibule s u p é r i e u r e c o m p r i m é e à la pointe, 
fléchie sur l ' i n f é r i e u r e , qu i est un peu plus 
courte; des jambes d é p l u m é e s au moins sur la 
moi t i é de leur longueur ; des tarses longs et grêles; 
une palmature r éun i s san t le doigt méd ian et 
l 'externe. 
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Fig. 149. Le Combattant ordinaire (p. 591). 

i toutes les autres parties du monde, l 'Aus t ra l ie 
e x c e p t é e . Sa patrie est le nord de l 'ancien cont i
nen t ; de là, i l é m i g r é chaque a n n é e dans le sud 
de la Chine, aux Indes, en É g y p t e , en Nub ie , au 

i Soudan, en Abyssinie, au Maroc , en S é n é g a m -
b ie ; on en a t u é à Mozambique . E n S i b é r i e , i l 
est c o m m u n pendant l ' é té ; cependant Radde ne 
l'a v u q u ' i s o l é dans la S i b é r i e or ienta le . I l t ra 
verse l 'Europe lors de ses migra t ions , au p r i n 
temps et en automne : on ne l 'y a pas encore vu 

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

à pieds verts arr ive d u N o r d dans la seconde 
quinzaine de j u i l l e t ; en a o û t et en septembre, i l 
erre de cô t é et d'autre ; à la f i n de septembre ou 
au commencement d 'octobre, i l se remet en 
rou te : en Egypte , i l t rouve d é j à des quar t iers 
d'hiver convenables; beaucoup s é j o u r n e n t dans 
les î les de l ' A r c h i p e l ; d'autres ar r ivent jusque 
dans les pays t ropicaux. En avr i l et en ma i , i l 
revient . Ses voyages ont l i eu la n u i t . 

Comme ses c o n g é n è r e s , le chevalier à pieds 
verts p r é f è r e les lacs d'eau douce aux plages ma

r i t imes . On le t rouve, i l est v r a i , sur ces d e r n i è r e s , 
mais i l n 'y reste jamais longtemps. Dans ses 
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LE CHEVALIER A PIEDS VERTS — GLOTTIS 
CHLOHOl'VS. 

Der Glutt, der Grùnschenkel, the R u f f . 

Caractères. — Le chevalier à pieds verts est 
u n des plus grands t o t a n i d é s . I l a les p lumes du 
dos noires , b o r d é e s de b lanc ; le bas du dos, le 
c r o u p i o n et le ventre d 'un blanc p u r ; la po i t r ine 
blanche, r a y é e l o n g i t u d i n a l e m e n t de n o i r ; la 
queue grise au m i l i e u , t a c h e t é e sur les bords de 
blanc et de no i r . En au tomne , la par t ie p o s t é 
r i eu re et les c ô t é s d u cou sont r a y é s de n o i r â t r e 
et de b l anc ; les p lumes du manteau sont d ' un 
gris c e n d r é f o n c é , à t ige no i re , et s e m é e s de 
taches noires ; celles des c ô t é s du bas d u cou on t 
l eu r t ige noi re , et sont m a r q u é e s de raies n o i 
res long i tud ina les . L 'œi l est b r u n , le bec vert-
n o i r ; les pattes gris-vert . Cet oiseau a de 32 à 
36 cent, de l ong , et de 59 à 61 cent, d 'envergure ; 
la l ongueu r de l 'aile est de 19 cent. , celle de la 
queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait 
encore si le chevalier à pieds verts existe en 
A m é r i q u e ; mais on est s û r de le t rouve r dans 
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quartiers d'hiver, i l s 'établit aux bords des lacs, 
des fleuves, des rivières. On le trouve d'or
dinaire seul de son espèce , mais presque tou
jours en compagnie de divers autres t r ing i 
d é s , de barges, de canards m ê m e . I l est en 
quelque sorte le chef de la bande, et ces oiseaux 
le suivent aveug lémen t . Aux grandes é t endues 
d'eau, i l p réfère les petits é t angs . 11 évite les fo
rê ts , les buissons, et i l para î t agir ainsi par pru
dence. I l faut que de l 'endroit où i l s e pose i l 
puisse découvr i r un vaste horizon. I l ne se fie à 
personne, pas m ô m e à l 'Arabe hospitalier. 

On peut dire que le chevalier à pieds verts r éun i t 
en lui toutes les qual i tés des autres oiseaux de 
sa famil le . I l en a toute la ga ie té , toute l 'agi l i té , 
toute la vivaci té; i l a une tenue fière, pourrai t -on 
dire; i l marche vite, l é g è r e m e n t , le corps h o r i 
zontal; i l aime à entrer dans l 'eau; i l nage, en 
franchissant souvent des espaces assez cons idé
rables; i l plonge, en ramant avec ses ailes; i l 
vole g é n é r a l e m e n t en ligne droite, en battant 
fortement des ailes, et décri t des courbes har
dies et é l égan t e s ; i l se laisse tomber brusque
ment jusques a u p r è s du sol, puis i l ralentit son 
impulsion par des coups d'ailes. 

Sa voix est un sifflement clair, haut, p e r ç a n t ; 
on peut la rendre par tjia ; son cri d'appel est 
faible : dick dick; son c r i d'angoisse est rauque : 
kruh kruh; son chant d'amour, qu ' i l ne fait en
tendre qu'en volant, ressemble au son de la 
f lûte : dahudl dahudl dahudl; i l le répè te plusieurs 
fois de suite. 

De tous ses c o n g é n è r e s , i l est a s s u r é m e n t le 
plus prudent, le plus méf ian t , le plus propre, par 
c o n s é q u e n t , pour jouer le rôle de guide. A toute 
heure du jour , on le voit en mouvement; i l ne 
dort , en effet, que vers m i d i ; et peut-ê t re vers 
m i n u i t ; mais son sommeil est si léger que le 
moindre bru i t suff i t pour l 'éveiller. Un homme 
s'approche-t-il, i l l'observe attentivement, et avec 
m é f i a n c e . U f u i t le cavalier comme le fantassin, 
le batelier dans son canot, comme le conducteur 
sur sa voiture. Toute apparition i n a c c o u t u m é e 
lu i fait prendre la fu i t e , et i l se montre d'autant 
plus craint if , qu ' i l a moins affaire à l 'homme. 
1 n'est nullement sociable ; i l ne s ' inquiè te guère 

de ses semblables, bien qu'on voie parfois p lu 
sieurs de ces oiseaux r é u n i s . Ce n'est pas l u i qu i 
se jo in t à ses compagnons, ce sont eux qui le 
suivent. Son cr i d'appel s'adresse à tous les o i 
seaux, de rivage; et ce cr i est pour eux le signal 
que tout danger est passé . 

On ne sait quelles sont les proies dont le che
valier à pieds verts se nourr i t de p r é f é r e n c e . I l 

mange des animaux aquatiques de toute espèce, 
probablement des insectes, des larves, des libel
lules, etc. ; des t ê ta rds de grenouilles, de petites 
grenouilles, de petits poissons. Naumann l'a vu 
prendre avec une satisfaction visible, des girins 
qui se tenaient à la surface de l'eau, et les pour
suivre m ê m e dans l'eau. 

Nous manquons de détai ls au sujet de son 
mode de reproduction. Nous savons que l'espèce 
niche dans le nord-est; quelques individus déjà à 
Rugen, plus à Gothland, un assez grand nombre 
encore en Laponie, dans les tou rb iè re s qui sont 
au pied des Alpes Scandinaves. Le nid de cet 
oiseau est g r o s s i è r e m e n t fait de chaume; i l est 
é tabl i sur une petite é m i n e n c e herbeuse, au pied 
d'un bouleau ou d'un saule. La ponte a lieu à la 
fin de mai ; elle est de quatre œ u f s assez grands, 
semés , sur un fond j aune-o l ivâ t re clair, de taches 
plus ou moins visibles d'un gris b r u n â t r e et c'e 
beaucoup de points d'un brun rouge, de grandeur 
variable. Ces œufs sont t rès - ra res dans les col
lections. 

Chasse. — Le chevalier à pieds verts est exces
sivement craint if , avons-nous di t , aussi sa chasse 
présente-t-el le bien des di f f icul tés . A la vue d'un 
homme qui l u i semble suspect, i l prend la fuite 
dé jà de for t loin ; i l s'envole à une grande hau
teur et ne s'abat qu ' à une grande distance. On le 
tue plus facilement dans ses quartiers d'hiver, 
là où i l est souvent en contact avec des hommes 
qui ne lu i font aucun mal. Dès qu ' i l se voit 
chassé , i l prend son vol et en t r a îne avec l u i tous 
les autres oiseaux de rivage. On le capture quel
quefois dans des p i è g e s ; mais, di t Naumann, i l 
se montre t r è s -p ruden t , bien qu ' i l r éponde à 
l'appel de l'oiseleur. I l regarde avec inquiétude 
la hutte d 'où part le c r i d'appel, les engins dis
posés autour; i l demeure longtemps immobile, 

j cons idé ran t tout avant de s'avancer; rarement, 
i l s'abat sous le filet; d 'ordinaire, i l se pose à 

j quelque distance et y arrive en marchant. I l faut 
j cesser d'appeler dès qu ' i l s'est abattu, car sa pru

dence est en éveil, et un b ru i t i naccou tumé , se 
produisant dans la hutte, le chasse pour toujours ; 
a - t - i l vu le filet s'abattre, et a - t - i l pu s 'échapper, 
i l ne reviendra jamais. Plusieurs chevaliers se 

J montrent-ils en m ê m e temps, l 'oiseleur doit se 
contenter d'en prendre quelques-uns, car ils 
n'arrivent jamais tous ensemble sous le piège. 

I Prendre un oiseau aussi r u s é , fait plus de plaisir 
que de capturer un grand nombre de stupides 
t r ing idés . Jadis, i l y avait à Halle des gens qui 
aimaient cette chasse avec une telle passion, qu'ils 
faisaient volontiers trois lieues pour aller s'y l i -
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vrer sur les bords du lac sa lé , et q u i ne se 
croyaient pas suff isamment p a y é s de leurs peines, 
si p a r m i les oiseaux qu ' i ls avaient pris, ne se 
t rouvai t au moins un hennick, comme ils appe
laient les chevaliers à pieds verts. Ces oiseleurs 
é t a i e n t t r è s - h a b i l e s pour i m i t e r le c r i d'appel de 
cet oiseau; ils le faisaient d 'ordinai re avec la 
bouche, quelques uns seulement avec u n s i f f le t 
en os. Pour eux, le chevalier est un é c h a s s i e r 
d'une t r è s - g r a n d e importance, car les autres 
oiseaux arr ivent à son c r i d'appel. Aussi , l 'oise
leur do i t - i l tout d 'abord en prendre u n , et, g r â c e 
à l u i , i l capturera des centaines d'autres e s p è c e s 
aquatiques. 

C a p t i v i t é . — Le chevalier à pieds verts s'ha
bi tue facilement au r é g i m e de la v o l i è r e ; i l peut 
vivre plusieurs a n n é e s en c a p t i v i t é , et s 'appr i 
voise parfai tement. 

LES BARGES — LIMOSA. 

Die Uftrschnepfen, the Godwits. 

Gray réunit les barges ou bécasses de rivage 
et les courl is dans une m ê m e f a m i l l e ; pour m o i , 
je ne vois dans les p r e m i è r e s que de grands t o 
t a n i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Les barges sont c a r a c t é r i s é e s 
p a r l e u r grande ta i l le , leur corps é p a i s , leur cou 
de longueur moyenne, l eur t ê t e petite, leur bec 
t r è s - l o n g , d ro i t ou l é g è r e m e n t r e c o u r b é , fo r t et 
haut à la base, mince en avant, t e r m i n é par une 
surface é l a r g i e en cui l ler , m o u et f lexible dans 
presque toute son é t e n d u e ; des tarses hauts et 
g r ê l e s , t e r m i n é s par quatre doigts ; des ailes 
assez longues, é t r o i t e s , s u r a i g u ë s , la p r e m i è r e 
r é m i g e é t a n t la plus longue et les plumes du 
bras fo rman t une fausse a i le ; une queue courte, 
arrondie , f o r m é e de douze rectrices ; u n plumage 
s e r r é , épa i s , lisse, à couleurs variables suivant 
les saisons. 

A mon avis, les barges se rapprochent des 
t o t a n i d é s par la tenue et les habitudes, je ne 
puis cependant nier qu'elles ne ressemblent aussi 
aux c o u r l i s , et m ê m e aux b é c a s s e s . Ce genre 
n Jest pas r iche en e s p è c e s , et celles-ci sont assez 
di f f ic i les à dist inguer les unes des autres. 

LA BARGE ROUSSE — LIMOSA RU FA. 

Der Sumpfwater, die Pfuhlschnepfe, the Black-tailed 
Godwit. 

Caractères. — La barge rousse a le haut de 
la t ê t e et la nuque d'un roux mar ron clair , r ayé 
long i tud ina lement de b r u n ; le dos et les é p a u l e s 
noirs, t a c h e t é s et r ayés de r o u x ; les couvertures 

des ailes b o r d é e s de gris et de b l anc ; le crou
p ion blanc, t a c h e t é de b r u n ; la l igne sus-ocu
la i re , la gorge, les cô t é s du ventre et le cou , la 
poi t r ine d 'un roux-mar ron f o n c é , les cô t é s de 
la po i t r ine et les couvertures i n f é r i e u r e s de la 
queue s e m é s de taches noires, d i s p o s é e s l o n g i 
tud ina lemen t ; les r é m i g e s noires, m a r b r é e s de 
b l a n c ; les rectrices r a y é e s transversalement de 
gris et de b l anc ; l 'œil b r u n ; le bec r o u g e â t r e , 
avec la pointe n o i r â t r e ; les tarses noi rs . La f e 
mel le a des couleurs moins vives. E n au tomne , 
le gris est la te inte dominan te ; le dos est gris-
c e n d r é , s e m é de taches d 'un b r u n n o i r â t r e , 
d i sposées l ong i tud ina l emen t ; le dos, le c r o u 
p ion , les couvertures i n f é r i e u r e s de la queue 
sont blanches; les couvertures des ailes noires, 
b o r d é e s de b lanc ; la face i n f é r i e u r e du corps 
blanche. Cet oiseau a 4-3 cent, de long et 
72 cent, d 'envergure; la longueur de l 'a i le est 
de 22 cent. , celle de la queue de 15. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a vraie pa
trie de la barge rousse est le no rd de l 'Europe et 
de l 'Asie, d ' où elle se r é p a n d par tout . Dans ses 
migrat ions , elle parcour t presque tout le sud de 
l 'Asie, tout le m i d i de l 'Europe, le no rd de l ' A -

; f r i q u e , j u s q u ' à la Nubie m é r i d i o n a l e et la Gam
bie ; elle se mont re t r è s - c o m m u n e sur tout sur 
les cô t e s de Hol lande . On a r e m a r q u é que ces 
oiseaux ne sont jamais nombreux sur les c ô t e s 
de la Bal t ique, tandis qu ' i ls a r r ivent en grande 
q u a n t i t é sur la cô te occidentale du Sleswig et du 

I J u t l and . 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — « Des my-

! riades de barges, d i t Naumann , a r r iven t comme 
une n u é e d'au de là de la mer et s'abattent sur 

, les pra i r ies ; la cô t e en est couverte sur une 
grande é t e n d u e ; la bande s'avance t ranqui l le 
ment,chaqueoiseau cherchant sa n o u r r i t u r e ; elle 
forme une surface que l 'œil ne peut embrasser 
d 'un seul regard. Ce spectacle est presque indes
cr ip t ib le ; une bande pareil le, vue de l o i n , au 
moment où elle s'envole, ressemble à une f u m é e 
qu i s ' é lève . » L a p lupar t des barges semblent 
suivre la c ô t e ; on n 'en voi t j amais u n grand 
nombre dans l ' i n t é r i e u r de l 'A l l emagne . Elles 
sont au contraire communes dans le m i d i de 
l 'Europe, et sur tout sur les cô te s de la Basse-
Egypte ; les pays m é d i t e r r a n é e n s servent de 
quart iers d 'hiver à celles q u i a r r iven t du n o r d -
ouest de l 'Europe. 

La barge rousse demeure f o r t peu de temps 
dans sa patr ie : on d i ra i t qu'elle ne gagne le 
Nord que pour se reprodui re , car, celte f o n c -

I t ion accompl ie , elle se me t en voyage. A 
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peine les bandes qui , au printemps, apparaissent 
sur la côte, sont-elles parties, que reviennent 
déjà quelques vieux individus. Naumann croit 
que ce sont ceux dont la couvée a pér i . Le pas
sage proprement dit commence à la f in d 'août 
et dure tout le mois de septembre; le retour se 
fait du mois d 'avri l jusqu'en m a i : la du rée du 
sé jour dans le Nord est donc de deux mois. 

On peut dire que les barges rousses sont des 
oiseaux maritimes, bien qu'elles ne nichent pas 
près de la mer, et que, dans leurs quartiers d'hi
ver, elles s'avancent loin dans l ' in tér ieur des 
terres en remontant le cours des fleuves. La plu
part cependant demeurent près de la côte , et 
cherchent leur nourri ture au bord de la mer ou 
dans les marais et les champs marécageux du 
voisinage. Dans leurs migrations, elles n'aiment 
pas à s 'é loigner de la mer Elles se tiennent 
sur les plages et les bancs de sable mis à sec 
par la m a r é e basse, et reviennent à terre avec la 
marée haute. A u moment du reflux, elles en
voient des éc la i r eu r s , et dès que ceux-ci leur 
annoncent la bonne nouvelle, elles s'envolent 
bruyamment, courent vers l'eau et suivent la 
vague qui se retire. « Toutes alors semblent ê t re 
sous l 'empire de la joie , d i t Naumann; on voit, 
quand la plage découvre , qu'elles retrouvent leur 
vér i table é l émen t . Ces changements de sé jour , 
se r épé tan t r é g u l i è r e m e n t de six en six heures, 
ce passage d'un endroit sec en un lieu humide, 
donnent l ieu à d ' in téressantes observations. Les 
barges qui habitent l ' in té r ieur des terres, ont 
a'.issi l 'habitude d'abandonner l'eau pour la 
terre ferme et d'y revenir. Elles passent à terre 
le m i l i eu du jour , les heures où elles dorment; 
vers le soir, elles regagnent l'eau, on les y voit 
eti activité le soir et le matin , peu t -ê t re m ê m e y 
passent- elles toute la nui t . » 

Les barges ont toutes les allures des totanidés ; 
elles marchent comme eux pas à pas, et non en 
trot t inant , comme les t r i ng idé s . Elles entrent 
souvent dans l'eau jusqu'au ventre; elles nagent 
et plongent m ê m e en cas de néces s i t é . Schil l ing 
a vu une barge rousse qu ' i l avait t i rée , plonger 
dans la mer et ne plus r e p a r a î t r e . J'ai vu sou
vent le m ê m e fait au lac Mcnsaleb. Les barges 
volent aussi bien, aussi l é g è r e m e n t que les pe
tits to tan idés . C'est à peine si leur vol est un 
peu moins rapide. On voit souvent des barges 
et des chevaliers voler de concert, sans se d é p a s 
ser. Avant de se poser, elles volè tent quelque 
temps, et avant de rabattre les ailes, elles les 
élèvent verticalement, la pointe en haut. Quand 
plusieurs barges volent d'un endroit à l 'autre, 

elles se tiennent rarement en rangs; elles for
ment p lu tô t une masse d é s o r d o n n é e . Dans leurs 
migrations, par contre, elles se groupent en 
forme de coin. Leur voix dif fère de celle des 
autres t o t a n i d é s : elle est plus grave et moins 
harmonieuse. Leur cr i d'appel est : kjiacou, ou 
keï keï, ou encore iaeckiaeckiaeck; le c r i d'amour 
est plus f lû té ; i l peut se noter : table tabie. 

Les allures des barges montrent que ces oi
seaux ont des sens très-dél icats , une intelligence 
bien déve loppée . Souvent on en voit qui ne pa
raissent nullement craintives; mais la plupart 
évi tent le chasseur et savent le reconna î t re d'avec 
les personnes inoffensives. Une bande de barges 
est toujours craintive et déf iante , n'importe où 
elle se trouve. Quand ils sont isolés, ces oiseaux 
montrent tout autant de déf iance , surtout s'ils 
ont été chassés et s'ils ont pris la conduite dc-s 
autres oiseaux de rivage. Naumann dit que ce 
rôle est principalement réservé aux jeunes bar
ges; je crois avoir r e m a r q u é que toutes, jeune-. 
et vieilles, se l 'attribuent. Sur les bords du la ; 
Mensaleh, j ' a i rarement vu une barge n 'ê t re pa> 
accompagnée de t r i ng idé s et de charadr i idés , at
tentifs à tous ses mouvements, obéissant à son 
moindre signal. D'autres to tan idés ne se joi
gnent pas à ces bandes ; ils semblent vouloir 
prouver qu'ils sont aussi capables que les bar
ges de conduire d'autres oiseaux. 

Les barges se nourrissent de vers, de larves, 
d'insectes, de petits mollusques, de petits crus
tacés , de petits poissons. Leur bec est-il assez 
sensible pour qu'elles puissent capturer leur 
proie sans l'aide de la vue? On l'a di t , mais je ne 
puis déc ide r la question. L'anatomie apprend 
que, chez elles, l 'appareil tactile osseux n'est 
pas déve loppé . 

Nous ne savons pas grand'chose du genre de 
vie des barges en é t é . Baedeker m ô m e est muet 
à ce sujet. Wallengren di t bien que la barge 
rousse niche dans la partie orientale de l'extrême 
nord de la péninsu le Scandinave, et que Malm l'a 
observée en deçà de la c rê te des Alpes, dans 
l 'Enarelappmark ; mais nous ne connaissons ni 
son mode de nidif icat ion ni ses œufs . Une espèce 
voisine de celle-ci niche en Hollande, sur des 
points un peu élevés des marais ou des prairies 
tourbeuses et m a r é c a g e u s e s . Son nid consiste en 
une simple dépress ion , tapissée de racines et de 
chaumes. Elle pond à la fin d 'avri l , et la ponte 
est de quatre œ u f s , ventrus, d 'un gris jaunâtre 
ou b r u n â t r e sale ou ver t -ol ivât re foncé ou brun-
roux sale, semés de points, de raies, de taches 
d'un gris c e n d r é , d'un brun ocreux et d'un brun 
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f o n c é . Les deux parents les couvent al ternat ive
ment et conduisent ensemble leurs pe t i t s . 

C a p t i v i t é — E n c a p t i v i t é , les barges se c o m 
por tent comme les autres t o t a n i d é s . Elles s'ha
bi tuent faci lement à leur nouveau r é g i m e , ap
prennent à c o n n a î t r e leur m a î t r e , et peuvent 
vivre quelques mois , sur tout si on leur laisse 
une certaine l i b e r t é . 

LES ÉCHASSES — HYPSIBATES 

Die Stehenlâiifer, the Stilt-Plovers. 

Dans le midi de l'Europe, et surtout dans le 
no rd de l ' A f r i q u e et dans le sud de l 'Asie , habi te 
le plus singulier de tous les t o t a n i d é s , l 'oiseau 
q u i a relativement les plus longues pattes, aussi 
l u i a-t-on d o n n é le nom s ign i f i ca t i f d'échasse. Je 
le regarde comme un chevalier ; d'autres au
teurs voient en l u i une e s p è c e voisine de l 'a-
vocette, q u ' i l re l iera i t aux s c o l o p a c i d é s , et Gray 
l 'a r é u n i dans une m ô m e fami l le avec ces o i - j 
seaux. J'avoue que l ' échasse d i f f è r e des autres | 
t o t a n i d é s , q u ' i l a un type spéc ia l , mais i l s'en 
rapproche beaucoup par son port , son organisa
t ion interne et par ses m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — Les é c h a s s e s ont le corps rela- j 
t ivement peti t , svelte; le cou mince, a l l o n g é , la 
t ê te moyenne; le bec long , g r ê l e , aminc i vers la 
pointe , d ro i t , à c r ê t e dorsale arrondie , à pointe 
r e c o u r b é e , mais seulement à la base; les tarses 
t r è s - l ongs , faibles, d é p l u m é s bien au-dessus | 
de l ' a r t i cu la t ion t ibio-tarsienne; les doigts au j 
nombre de trois, l 'externe et le m é d i a n r é u n i s 
par une courte pa lmature ; des ongles petits, 
é t r o i t s , po in tus ; les ailes t r è s - l o n g u e s , é t r o i t e s , 
s u r a i g u ë s , la p r e m i è r e r é m i g e d é p a s s a n t de beau
coup les autres; les fausses ailes cour tes ; la 
queue f o r m é e de douze rectrices, moyennement 
longue, courte relat ivement aux ailes; le p l u 
mage s e r r é , ce lu i de la face i n f é r i e u r e du corps 
presque d é c o m p o s é ; des teintes qu i varient sui- | 
vant l ' âge et les saisons. 

L'ÉCHASSE AUX PIEDS ROUGES - HYPSIBATES 
HIMANTOPUS. 

DerStelzenlàufer, the S tilt-P lover. 

Caractères. — L'échasse aux pieds rouges, ou 
é c h a s s e proprement di te , dans son plumage de 
p r in temps , a, à l 'occiput , une l igne é t r o i t e à la 
par t ie p o s t é r i e u r e du cou et le manteau noirs, à 
reflets v e r d â t r e s s u r c e dern ier ; la queue d 'un gris 
c e n d r é ; le reste du plumage blanc, avec un l é g e r 
reflet rose sur la m o i t i é a n t é r i e u r e du corps. La 

femel le a des teintes moins vives; elle est d 'un 
blanc moins é c l a t a n t , d 'un n o i r plus t e rne ; la 
part ie f o n c é e de l 'occ iput est plus é t e n d u e , mais 
plus terne. E n h ive r , l ' occ iput et la nuque ont 
perdu leur couleur noi re , et sont t ou t au plus 
gris . Les jeunes ont la face s u p é r i e u r e d u corps 
d 'un blanc g r i s â t r e , la part ie p o s t é r i e u r e du cou 
m o i r é e de gris et de blanc ; les é p a u l e s d 'un gris 
plus ou moins net. L ' œ i l est d 'un rouge ca rmin 
superbe, le bec n o i r ; les tarses sont d 'un rouge-
ca rmin pâ le ou rouge-rose. La longueur de cet 
oiseau est de 40 c e n t i m è t r e s , son envergure de 
74 c e n t i m è t r e s ; la l ongueur de l 'ai le est de 25 
c e n t i m è t r e s , celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'échaSSe 
aux pieds rouges habite le sud et le sud-est de 
l 'Europe, le centre de l 'Asie et le n o r d de l ' A f r i 
que ; elle appar t ient donc à la zone chaude et tem
p é r é e . On la compte cependant, et avec raison, 
pa rmi les oiseaux de l 'Europe centra le ; car, on 
l 'y a o b s e r v é e plusieurs fois , et elle s'y est m ê m e 
reprodui te . On commence à la t rouver en grand 
nombre en Hongr i e ; on d i ra i t qu 'el le ne fa i t que 
traverser l'Espagne et la Grèce lors de ses migra
t ions. El le n'est é g a l e m e n t que de passage dans le 
sud de l ' I ta l ie . On la voi t toute l ' a n n é e , en nom
bre c o n s i d é r a b l e , dans le sud de la Russie et en 
É g y p t e , d ' o ù elle se r é p a n d dans les pays du cours 
s u p é r i e u r du N i l ; de m ê m e qu'elle va aux Indes , 
des grands lacs sa lés de l 'Asie centrale. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g a m e . — Dans la Hon
grie moyenne et la basse Hongr ie , d ' a p r è s Balda-
mus, on t rouve l ' é c h a s s e a u p r è s de tout é t a n g 
salé d'une certaine é t e n d u e . En É g y p t e , c'est 
un des oiseaux les plus communs , et i l y est plus 
h a b i t u é à l ' homme que par tout a i l leurs . Les que l 
ques couples q u i se sont reprodui ts en A l l e m a 
gne s ' é t a i e n t é t ab l i s p r è s de marais é c a r t é s et 
é t e n d u s ; ils y menaient une vie si r e t i r é e qu'on ne 
les d é c o u v r i t que par hasard. E n É g y p t e , par 
contre, cet oiseau vi t p r è s et m ê m e dans l ' i n t é 
r ieur des villages. Aussi , dans tous les endroits 
d e s t i n é s à fa i re baigner les b œ u f s , on peut ê t r e 
s û r de voir une t roupe d ' é c h a s s e s , et on a là l 'oc
casion d'observer de t r è s -p rè s ces oiseaux, d ' o r d i -
na i re for t prudents ; car ils se laissent approcherde 
t r è s - p r è s . Je fussurpr i s de voi r dans l ' i n t é r i e u r de 
l ' A f r i q u e les échasses e x t r ê m e m e n t m é f i a n t e s , 
tandis que je n'avais r ien r e m a r q u é de sembla
ble chez toutes celles que j 'avais r e n c o n t r é e s e n 
É 8 T P t e > peuplant les lacs par bandes de à deux 
trois cents ind iv idus . Ces oiseaux passent l 'h iver 
à l ' endro i t qu'i ls ont cho i s i ; ils n 'errent pas dans 
le pays; d 'a i l leurs , ils t rouvent là en abondance 
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tout ce qui leur est nécessa i re , et la preuve c'est 
qu'i ls y engraissent c o n s i d é r a b l e m e n t . Au com
mencement d 'avri l , beaucoup quit tent les lacs, j 

.mais beaucoup y restent et s'y reproduisent. D'a
près les observations que j ' a i recueillies en A i l e - j 
magne, c'est en mai et en août qu'ont lieu les j 
passages des échasses . I l pourrait se faire cepen
dant qu'en Hongrie ces oiseaux arrivassent plus 
tôt, et y restassent plus longtemps. Toujours est-
i l qu'en Égyp te , ils partent plus tôt, et revien
nent plus tard. 

L 'échasse aux pieds rouges aime les eaux sa
lées, sans avoir cependant son existence liée à 1 

leur p r é sence . On ne peut pas dire qu'elle soit j 
un oiseau mar i t ime . On la voit parfois sur les ' 
côtes , au mi l ieu des to tan idés et des avocetles; 
mais d'ordinaire on la rencontre dans les petits 
é t angs , et pendant la saison des amours dans les 1 

grands lacs d'eau douce ou s a u m â t r e . Elle para î t j 
ê t re plus sociable que tous les autres to tan idés . 
Vivant par paires pendant la saison des amours, 1 

elle est, tout le reste de l ' année , par bandes de ' 
six à douze individus, et en hiver, par troupes ! 
e x t r ê m e m e n t nombreuses. Ce n'est que dans le 
Soudan que j ' a i r encon t r é des échasses isolées, ' 
et encore étaient-el les en compagnie d'autres i 
oiseaux de la m ê m e famil le . 

Les petites bandes d 'échasses semblent s'in- j 
qu ié t e r for t peu des autres oiseaux; les grandes 
troupes se m ê l e n t souvent à d'autres échassiers , 
surtout aux avocettes; i l se pourrait cependant 
que ces r é u n i o n s fussent dé t e rminées p lu tô t par 
des conditions locales que par un instinct de so
ciabi l i té . 

L ' échasse aux pieds rouges a les m œ u r s et les 
allures des autres oiseaux de sa famil le . Elle habite 
les m ê m e s lieux que les autres t o t a n i d é s , mais, 
g râce à ses longues jambes, elle peut s'avancer 
plus lo in dans l'eau pour chercher sa nourr i ture . 
On la surprend rarement au bord de l'eau; on la 
voit p lu tô t à une certaine profondeur, marchant 
ou nageant. Elle a les allures d'un vrai t o t an idé ; 
sa d é m a r c h e n'est nullement maladroite et vaci l 
lante; son vol est léger , beau, rapide, gracieux. En 
s'envolant, elle bal rapidement des ailes, et lors
qu'elle atteint une certaine hauteur, elle vole plus 
lentement, plus p o s é m e n t ; avant de s'abattre, elle 
déc r i t en planant une ou plusieurs lignes ondu
lées. En volant, elle é t end directement en a r r i è re 
ses longues pattes, ce qui l u i donne un aspect 
singulier, qui la fai t a i s é m e n t r econna î t r e . Sa 
voix rappelle celle des autres to tan idés . Balda-
mus la note parfaitement : houitt, houet, houitt, 
houelf, houitt, houett, wtlt, witt, welt, wett. C'est 

surtout pendant la saison des amours que l'é
chasse fait entendre son c r i , et elle ne le pousse 
qu'en volant ou i m m é d i a t e m e n t avant de pren
dre son essor. 

L 'échasse est un des oiseaux de marais les 
plus prudents. La confiance qu ' i l montre à l'é
gard des Égypt iens est parfaitement f o n d é e ; ja
mais un Arabe ne pensera à poursuivre n i même 
à troubler cet oiseau; au contraire, i l a du plai
sir à le voir et i l l 'aime. Aussi, l 'échasse voit-elle 
dans tout homme un ami, et ne s 'éloigne de lui 
qu'autant que cela lu i semble absolument néces
saire. Mais un seul coup de fusi l la rend crain
tive et dé f i an te pour longtemps. J'ai été souvent 
obligé de me donner beaucoup de peine pour 
tuer le mâ le et la femelle du m ê m e couple, lors
que je n'avais pas réussi à les abattre d'un seul 
coup de feu. La mort d'un des conjoints 
rempl i t l 'autre de tristesse, mais i l est très-rare 
que celui-ci revienne a u p r è s du cadavre, et 
tourne plusieurs fois autour de l u i , comme le 
font les autres oiseaux. Les quelques échasses 
que je vis dans le Soudan é ta ien t très-craintives. 
Ce fait ne peut s'expliquer qu'en supposant que 
ces oiseaux savent par expé r i ence que le blanc 
est pour eux un ê t r e dangereux. 

Les échasses se nourrissent principalement 
sinon exclusivement d'insectes. On les voit oc
cupées tout le j ou r à leur faire la chasse, à les 
prendre à la surface de l'eau, dans la vase ou à 
les happer au vol. Autant qu ' i l n r a semblé , elles 
mangent surtout des mouches, des coléoptères et 
des larves. 

Je n'ai pas vu m o i - m ê m e le nid de cet oiseau, 
j mais on m'en a donné des œuf s . En Égypte , l'é

chasse niche en avril et en ma i , parmi les joncs. 
Son nid est g r o s s i è r e m e n t construit, paraît-il ; 
Wilson di t , en parlant d'une espèce américaine, 
que son n id n'est qu'une couche d'herbes sèches, 
à peine suffisante pour mettre les œ u f s à l'abri 
de l ' h u m i d i t é . L'oiseau ne le parfait que pendant 
la du rée de l ' incubat ion; i l l 'agrandit et l'élève 
en y ajoutant des feuilles sèches , des racines, des 
chaumes, de telle façon que ce n id finit par acqué-
r i r un poids de deux à trois livres. Notre échasse 
d'Europe p ré sen te - t - e l l e la m ê m - particularité? 
je l ' ignore. Au rapport de Paenler, on trouva un 
nid d ' échasse dans l ' é t ang de Badetz, dans le du
ché d 'Anhal t ; i l é tai t dans une touffe de roseaux 
et contenait trois œ u f s ; la couvée devait être 
i n c o m p l è t e , car le nombre ordinaire est de qua
tre. Ces œufs ressemblent à ceux du vanneau; ils 

I en ont le volume, mais la coquille est beaucoup 
I plus fine. Ils sont d'un jaune-ocreux foncé , veit 
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o l ivâ t re ou j a u n e - o l i v â t r e ; ils sont m a r q u é s 
de quelques taches d 'un gris c e n d r é , et d 'un 
grand nomhre de petites taches, arrondies 
ou a l l o n g é e s , b run-roux ou b run -no i r , nombreu
ses sur tout vers le gros bout. Nous ne savons r ien 
sur la vie des jeunes é c h a s s e s . 

Chasse. — En H o n g r i e , on chasse beaucoup 
les cigognes-bécasses, comme on y appelle les 
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é c h a s s e s ; cependant leur chair n'est pas d é l i 
cate, et n'est m ê m e comestible qu'en h iver . 
En É g y p t e , le natural is te seul pense à les pour 
suivre. 

C a p t i v i t é . — Je n ai jamais vu de ces oiseaux 
en v o l i è r e et je n 'a i jamais entendu dire qu 'on 
en ait tenu en c a p t i v i t é . 

L E S R É C U R V I R O S T R 1 D É S — RECURVIROSTRE. 

Die Sabler, the Avocetes. 

Les oiseaux q u i f o r m e n t cette f ami l l e on t é té 
r a n g é s t a n t ô t dans telle t r i b u , t a n t ô t dans telle 
au t re ; mais, en r éa l i t é , i ls se dis t inguent de 
toutes et constituent un type à part . Les quel
ques e s p è c e s connues se ressemblent beaucoup 
par leur por t , leur tai l le , leur couleur . 

C a r a c t è r e s . — Les r é c u r v i r o s t r i d é s ont une 
tadle moyenne, et sont essentiellement c a r a c t é 
r isés par leur bec, qu i est long, é t r o i t , fa ib le , 
aplat i , plus large que haut , aminc i à la pointe, 
t r è s - r e t r o u s s é , l ' e x t r é m i t é des deux mandibules 
é t a n t t o u r n é e en haut, dur , lisse, à bords t ran
chants. 

Par leur organisation in terne , ils d i f f è r en t 
peu des autres l imicoles . La colonne v e r t é 
brale est f o r m é e de quatorze v e r t è b r e s cervi 
cales, neuf dorsales, h u i t à neuf coccygiennes. 
Le s ternum p r é s e n t e des é c h a n c r u r e s membra
neuses externes et internes, ces d e r n i è r e s é t a n t 
les plus grandes. La b o î t e c r â n i e n n e est petite, 
le t r o u occip i ta l grand, a r rond i ; le bec est d é 
pou rvu d'appareil tactile osseux ; la langue est 
courte et obtuse, l'estomac fa ib lement mus
c u î e u x . 

Cette f ami l l e repose u n i q u e m e n t sur le genre 
suivant. 

LES RÉCURVIROSTRES — 
REC UR VIROS TRA. 

Die Sàbelschnâbler, the Avocetes. 

Caractères. — Les attributs que nous venons 
de r e c o n n a î t r e à la f ami l l e sont aussi ceux du 
genre ; mais, pour c o m p l é t e r cette c a r a c t é r i s t i 
que, nous dirons que les r é c u r v i r o s t r e s ont un 
bec p r è s de deux fois aussi l ong que la t ê t e , 
f lexible c o m m e de la baleine et s i l l onné jusque 
vers le m i l i e u ; des ailes longues, d é p a s s a n t un 
peu l ' e x t r é m i t é de la queue, q u i est courte, ar

rondie, f o r m é e de douze pennes ; des jambes 
nues sur les deux tiers envi ron de leur é t e n d u e ; 
des tarses longs, minces, c o m p l è t e m e n t r é t i c u 
l é s ; les doigts a n t é r i e u r s r é u n i s à la base par 
une palmature q u i se prolonge j u s q u ' à leur 
e x t r é m i t é ; le pouce, lo r squ ' i l existe, t r è s - p e t i t , 
t r è s - s u r m o n t é et ne touchant pas le so l ; les 
plumes des parties i n f é r i e u r e s s e r r é e s , et velues 
comme celles des vrais oiseaux aquatiques. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n ne Con
n a î t actuel lement que quelques e s p è c e s de r é 
curvirostres, q u i sont r é p a n d u e s sur une grande 
partie de la terre ; l 'aire de dispersion de l ' e s p è c e 
e u r o p é e n n e sur tout est t r è s - é t e n d u e . 

I l nous suf f i ra de d é c r i r e cette e s p è c e . 

LA RÉCURVIROSTRK AVOCETTE — 
RECURVIROSTRA AVOCETTA 

Der Sàbelschnâbler, the Avocet. 

Caractères. — La récurvirostre avocette 
(fig. 150) ou s implement Y avocette, le bec en sabre, 
comme on la nomme vulgai rement , a des cou
leurs peu v a r i é e s , mais é l é g a m m e n t d i s t r i b u é e s . 
El le a le haut de la t ê t e , la nuque , la par t ie su
p é r i e u r e et p o s t é r i e u r e du cou, les é p a u l e s et la 
plus grande part ie de l 'aile n o i r s ; deux taches 
blanches sur les ai les; le reste du corps b l anc ; 
l 'œi l b r u n - r o u g e â t r e , le bec no i r , les tarses d 'un 
c e n d r é b l e u â t r e . La femelle a des couleurs moins 
vives. Chez les jeunes, le no i r l i r e sur le b r u n â t r e , 
et les ailes sont r a y é e s de gris r o u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'avocette Se 
t rouve dans presque tou t l 'ancien con t inen t . 
El le habite les cô te s de la mer du N o r d et de la 
Bal t ique , les lacs sa lés de la Hongr ie et de l 'Asie 

| centra le ; elle é m i g r é de là dans le sud de l ' E u -
[ rope, dans le nord de l ' A f r i q u e , dans le sud de 
i la Chine et aux Indes ; on l 'aurai t m ê m e vue au 
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cap de Bonne-Espérance . Elle se mon t i een très-
grand nombre partout où on la trouve. Elle ap
paraî t dans nos pays en avr i l , et s'en va en 
septembre. 

Slwurs, habi tudes et r é g i m e . — L'avocette 
est un vér i table oiseau mar i t ime; elle quitte 
rarement les cô tes , et encore n'est-ce que pour 
se rendre aux bords d'un lac d'eau salée ou sau-
m â t r e . Dans l ' in té r ieur des terres, elle est exces
sivement rare. Elle f r é q u e n t e surtout les plages 
vaseuses ; aussi, est-elle t r è s - c o n n u e dans cer
taines local i tés , tandis qu ' à quelques k i lomè t re s 
de là, on ne la voit jamais. Son habitat varie, 
d ' après Naumann, avec la m a r é e . A mer basse, 
quand la plage est mise à sec, on la voit souvent 
à une assez grande distance de la côte , où elle 
se tient ordinairement à la m a r é e haute. C'est 
un de ces oiseaux qui frappent les yeux de tout 
le monde, car ils ornent à merveille la plage. 
Lorsqu'elle marche tranquil lement ou qu'elle 
est posée , la récurv i ros t re avocelte se tient le 
corps horizontal, le cou r e c o u r b é en S. Sa d é 
marche est légère et fac i le ; i l est rare cepen
dant qu'elle parcoure d'une traite un grand es
pace. Elle ne vole pas aussi rapidement que les 
chevaliers, mais assez vite cependant, et d'une 
façon si par t icu l iè re qu'on peut la r e c o n n a î t r e 
de t rès- lo in à ses ailes hautes, r e c o u r b é e s , bat
tant à longs intervalles; à son cou r e n t r é , à ses 
longues pattes é t endues . Comme on peut le con
clure à priori de ses palrnatures bien dévelop
pées , l'avocette s'avance assez lo in dans l'eau ; 
elle nage bien, facilement et souvent. Sa voix 
est sifflante, plaint ive, sans ê t re d é s a g r é a b l e ; 
son cr i d'appel estquoui ou dult, son cr i d'amour 
est un kliou p la int i f , répé té plusieurs fois et 
rapidement. 

D'ordinaire, on aperçoi t l'avocette dans l'eau, 
marchant, se promenant lentement, baissant et 
relevant sans cesse la tête pour chercher sa J 
nour r i tu re ; souvent elle plonge à la façon des 
canards. Elle fait de son bec un emploi singu
l ier ; « elle s'en sert comme d'un sabre, dit Nau-
man, elle le porte rapidement à droite et à gau
che, et elle prend les animaux qui nagent dans 
l'eau et qui demeurent a d h é r e n t s aux sillons de 
la face interne. L'avocette fouil le aussi de son 
bec les flaques d'eau que la vague, en se r e t i 
rant, a laissées sur la plage vaseuse, et qui four
millent de petits animaux. Souvent, elle de
meure une heure en t i è re aup rè s d'une seule de 
ces flaques. D'ordinaire, elle commence par en
foncer tout droit son bec dans l'eau ou dans la 
vase, le l'ait claquer à la man iè r e des canards, 

puis le porte à droite et à gauche, comme on fait 
m a n œ u v r e r un sabre. J'en ai vu quelques-unes 
dans un marais, promener ainsi leur bec dans 
l'herbe courte et humide. » J'ai observé la même 
allure chezles avocettes que j ' a i vues sur les bords 
du lac de iMensaleh et du lac Mœris , mais je crois 
que, quand le sol est bien vaseux, elles le fouil
lent surtout, à la façon des canards. 

L'avocette v i t constamment en s o c i é t é ; aussi 
est-elle toujours craintive et fui t -el le l'homme 
partout. Qu'on s'approche de l 'endroit où des 
centaines de ces oiseaux sont activement occu
pés à chercher leur nourr i ture, et l 'on remar
quera, au premier cr i d'avertissement, qu'ils de
viennent tous inquiets, qu'ils s'avancent dans 
l'eau en marchant ou en nageant, ou qu'ils s'en
volent, et ne s ' a r r ê t en t que lorsqu'ils sont hors 
de po r t ée . Ils laissent approcher de plus près 
une voiture, un cavalier. • 

Les avocettes ne montrent aux autres oiseaux 
aucune ami t i é . Jamais une d'elles ne sert de 
guide aux bandes de petits oiseaux de rivage, et 
si elle se trouve p rès d'une de ces bandes, elle se 
tient c o m p l è t e m e n t à l ' écar t . Ce n'est qu'avec 
les échasses qu'elles contractent une certaine 
union. Naumann attribue ce fa i t , et avec raison, 
moins à un instinct d ' insociabi l i té , qu ' à la façon 
s ingul ière dont l'avocette prend sa nourriture. 

Peu après leur ar r ivée dans leur patrie, les 
avocettes se sépa ren t par paires, et vont nicher 
sur les endroits couverts d'un court gazon, où 
se rendent aussi les h u î t r i e r s , les tr ingidés, les 
to t an idés , les sternes, les mouettes. Plus rare
ment, elles vont dans les champs de céréales; 
mais toujours, elles restent près de la côte. Leur 
n id est une dépress ion c reusée dans le sol, ta
pissée de quelques chaumes desséchés et déra
cines. La couvée est de trois, rarement de qua
tre, parfois seulement de deux œufs gros comme 
ceux du vanneau ; ces œuf s sont piriformes ou 
arrondis, à coquille mince, terne, d'un roux clair 
ou d'un jaune ol ivâ t re , s e m é s de points plus ou 
moins nombreux no i râ t res et violets. Les deux 
sexes les couvent alternativement pendant dix-
sept ou dix-huit jours ; ils t é m o i g n e n t à leur 
p r o g é n i t u r e beaucoup de sol l ic i tude; ils entou
rent, en poussant des cris d ' i n q u i é t u d e , l'homme 
qui s'est a p p r o c h é . Dès que leurs petits sont 
secs, ils les conduisent à un endroit où ils puis
sent se cacher ; plus tard, ils les m è n e n t dans 
de grandes flaques d'eau, et enfin, quand ils 
commencent à voleter, ils les conduisent à la 
mer. 

C a p t i v i t é . — Si on les traite bien, on peut 
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Fisr. 150. La Récurvirostre avocette. 

conserver les avocettes en c a p t i v i t é . Je n 'en ai 
vu qu'une fois , i l est v r a i , au Jard in zoologique 
de Cologne; voic i ce que m ' é c r i t à leur sujet 
m o n ami , le Dr . Bodinus. « J ' a i toujours eu une 
vive p r é d i l e c t i o n pour les habitants a i lés des pla
ges mar i t imes , et ce me f u t toujours un v i f plai
sir d'observer sur les cô te s de la Bal t ique , ma pa
t r i e , les allures et les habitudes des canards, des 
h u î t r i e r s , surtout des avocettes ; de tou t temps, je 
dés i r a i teni r en cap t iv i t é ces d e r n i è r e s . Tant que 
je fus chez m o i , je ne pus parvenir à m'en pro
curer . Cet oiseau n'est pas rare à certains en
droi ts des cô te s de Rugen ; mais à la suite de la 
chasse sans m é n a g e m e n t s qu 'on l u i a fa i te , i l 
s'est r e t i r é dans les l ieux les plus inaccessibles. 
U é t a i t impossible de t rouver des couples en 
t r a i n de couver ; f o r t d i f f i c i l e de prendre de 
vieux oiseaux, sans compter les d i f f i cu l t é s que 
j ' au ra i s eues à les nou r r i r . E n f i n , je pus me pro
cu re r en Hol lande de jeunes avocettes. Ma jo ie 

BKEBM. 

é t a i t grande, mais elle é t a i t t e m p é r é e par l ' i n 
q u i é t u d e de ne pouvoi r les é l eve r . 

« Une e x p é r i e n c e de plusieurs a n n é e s m'avai t 
appris que la soif é t e i n t toute t i m i d i t é , au moins 
pour quelques moments , chez les an imaux les 
plus sauvages ; aussi, ma p r e m i è r e i dée f u t d'a
paiser la soif de ces oiseaux, f a t i g u é s du voyage. 
Us se rendi ren t vers le bassin dont j 'avais eu 
soin de pourvo i r la vo l iè re que j e leur avais assi
g n é e , ils burent à longs trai ts , et c o m m e n c è r e n t 
b i e n t ô t à se baigner et à lisser leur p lumage . 
Dès ce m o m e n t j ' é t a i s s û r de m o n fa i t , j ' é t a i s 
p e r s u a d é qu ' i ls al laient manger, et j ' e n fus con
vaincu quand je les vis enfoncer leur bec dans 
l 'eau, et l 'agiter en tous sens. Que pouvais-je 
je ter dans cette eau q u i leur c o n v î n t m i e u x que 
le mets c o m m u n à tous ces oiseaux de rivage en 
cap t iv i t é , des œ u f s de f o u r m i f ra is? Les f o u r 
mis , q u i s'y t rouvaient m ê l é e s , s ' a g i t è r e n t dans 
l 'eau et a t t i r è r e n t l ' a t tent ion des avocettes; elles 

I V — 388 
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les goû tè ren t , et se mirent à en manger. Mes ! 
oiseaux buvaient, se baignaient, mangeaient ; 
on ne pouvait rien leur demander de plus, mes 
voeux étaient accomplis. Cependant les nourr i r 
d 'œufs de fourmis ne me semblait pas ce qu ' i l y 
avait de mieux, m ê m e en ne tenant pas compte 
du haut p r ix auquel cela revenait. Je cherchai 
alors à habituer mes oiseaux à une autre nour
r i ture animale; je leur donnai de la viande crue 
finement h a c h é e , des petits poissons coupés en 
morceaux ; ils les m a n g è r e n t . Je pouvais donc 
avoir fo i en l'avenir. 

« Malheureusement, une nui t , trois de mes 
avocettes furent tuées par des rats ; plus tard, 
encore une autre, et ainsi, de mes six individus, 
i l ne m'en resta plus que deux. Mais ceux-ci , je 
l é s a i depuis trois ans. 

« Vers l 'automne, mes oiseaux avaient à peu 
près dépoui l lé leur premier plumage ; cependant 
ils n'avaient pas encore le noir ve louté des vieux 
et n'avaient pas atteint leur taille déf in i t ive . Je 
s o u p ç o n n a i leur r é g i m e exclusivement animal 
de ne pas leur convenir parfaitement, d'autant 
plus que je remarquais une certaine faiblesse 
dans leurs jambes. C'est là un signe i r r écusab le , 
qui indique que d é j e u n e s oiseaux privés de mou
vement ont une nourr i ture trop lourde. Je re
marquai en outre de l 'enflure aux doigts et aux 
articulations : i l fallait donc changer leur r é g i m e . 
Je leur supprimai peu à peu la viande et les 
poissons et les r e m p l a ç a i par du pain blanc ra
m o l l i . Je ne m'é ta i s pas t r o m p é . Les avocettes 
s ' hab i tuè ren t a i s é m e n t à cette nouvelle nour
r i ture , et la paralysie ainsi que le gonflement des 
pieds disparurent. Elles se trouvaient à merveille, 
elles é ta ien t gaies, vives et charmaient, par leurs 

allures autantque par la b e a u t é de leur plumage, 
tous les visiteurs du j a rd in . 

« Jamais mes avocettes captives n'ont fait 
entendre les sons flûtés qu'elles poussent en l i 
be r t é . Par contre, j ' a i pu observer comment elles 
prennent leur nourr i ture . On admet générale
ment qu'elles y p r o c è d e n t d'une façon toute 
s ingul iè re , en agitant leur bec l a t é ra l emen t . On 
di t que ces mouvements de la téra l i té se font le 
bec ouvert, que les animaux marins se prennent 
entre les mandibules et que l'oiseau les avale 
ensuite. D 'après mes observations, qui excluent 
toute idée de doute, l'avocette exécute ces 
mouvements le bec f e r m é , et cela sur terre 
comme dans l'eau. Je croirais volontiers qu'elle 
le fait pour effrayer les petits animaux dont elle 
se nourr i t , tout comme les mouettes et les fla-
mans frappent le sol de leurs pattes. La vase est 
agi tée , les animaux qui y sont cachés sont mis à 
découver t , et l'oiseau peut alors les saisir et les 
avaler. C'est là ce que fai t l'avocette en portant 
son bec à droite et à gauche. Jamais je n'ai vu 
une de mes captives prendre sa nourr i ture comme 
on le supposait ; j ' a i observé au contraire qu'elles 
la saisissaient avec la pointe du bec, tout comme 
un pluvier ou un autre oiseau analogue. La 
seule forme du bec indique dé j à que l'oiseau ne 
peut s'en servir pour diviser ses aliments; d'un 
autre cô té , ce ne l u i est point une arme ; aussi 
les avocettes ne se battent-elles pas. Elles sont 
on ne peut plus paisibles et inoffensives. Jamais 
elles n'attaquent les autres oiseaux : elles ne 
peuvent é g a l e m e n t se d é f e n d r e contre eux; aussi 
doivent-elles vivre avec ceux qui sont comme 
elles d 'un naturel paisible. Ce sont des oiseaux 
que l 'on peut conseiller de tenir en captivité. » 

L E S N U M É N I I D É S — NUMENll. 

Die Brflchvôijel, the Curlews. 

C a r a c t è r e s . — Les oiseaux qui composent 
cette famil le sont les plus grands des limicoles 
et semblent faire la transition aux ibis et par 
c o n s é q u e n t aux h é r o n s : leurs formes sont é lé
gantes, leur port é l ancé , leur cou long et mince, 
leur tê te petite. Us ont un bec d é m e s u r é m e n t 
long, à mandibule s u p é r i e u r e s i l lonnée dans les 
trois quarts environ de son é t e n d u e , dure, obtuse, 
lisse à l ' ex t r émi t é ; des tarses presque e n t i è r e 
ment ré t i cu lés sur toutes les faces ; quatre doigts, 
les a n t é r i e u r s unis, à la base, par deux palma-

tures presque aussi é t e n d u e s l'une que l'autre. 
Les organes internes p r é s e n t e n t peu de parti

cu lar i tés à noter. La colonne ver tébra le com
prend douze ve r t èb res cervicales, neuf dorsales, 
hui t ou neuf caudales; le sternum présente les 
quatre é c h a n c r u r e s c u t a n é e s ; le bassin est long 
et mince ; les h u m é r u s sont relativement longs; 
le bec n'a pas d'appareil tactile. La langue est 
t r è s - cou r t e , relativement à la longueur du bec; 
son noyau n'est osseux que dans sa partie posté
r ieure; l'estomac est arrondi et t rès-musculeux. 
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L E S C O U R L I S — NUMENIUS. 

Die Brachvôgel, the Curlews. 

Caractères. — Les courlis, sur lesquels repose 
la fami l le des n u m é n i i d é s , ont pour c a r a c t è r e s 
g é n é r i q u e s un bec beaucoup plus long que la 
t ê t e , a r q u é , haut à la base, mince vers l ' e x t r é 
m i t é , m o u dans toute son é t e n d u e , sauf à l 'ex
t r é m i t é q u i est c o r n é e , à mandibule s u p é r i e u r e 
un peu plus longue que l ' i n f é r i e u r e et la recou
v ran t ; des jambes assez a l l o n g é e s , nues bien 
au-dessus de l ' a r t i cu la t ion t ibio- tars ienne; des 
doigts relat ivement courts , le pouce ne por tan t 
que sur l ' e x t r é m i t é ; des ailes grandes, s u r a i g u ë s , 
la p r e m i è r e r é m i g e é t a n t la plus longue; une 
queue moyennement longue, ar rondie , c o m p o s é e 
de douze rectr ices; un plumage dur , s e r r é , ne 
d i f f é r a n t n i suivant l ' âge , n i suivant le sexe. 

LE COURLIS CENDRÉ — NUMENIUS ARQUATUS. 

Der Brachvoyel, der Bracher, the Curlew. 

Caractères. — Le courlis cendré (fig. 151) a 
de. 72 à 77 cent, de long et de 1 m , 2 4 à l m , 3 0 d'en
vergure ; la longueur du bec est de 19 à 22 cent. , 
celle de l 'aile de 33 à 36, celle de la queue de 12 
à 14. 11 a le dos b r u n , r a y é de j aune- roux c l a i r ; 
le bas d u dos blanc, m a r q u é de taches brunes, 
d i s p o s é e s long i tud ina lement ; le dessous du corps 
d 'un roux j a u n â t r e , à taches longitudinales b r u 
nes; les r é m i g e s noires, à tiges blanches et ta
c h e t é e s de b lanc; les trois p r e m i è r e s b o r d é e s de 
Blanc en dedans, les autres va r i ée s de taches 
claires, d i sposée s en zigzags ; les rectrices b lan
ches, r a y é e s de b r u n n o i r ; l 'œi l b r u n - f o n c é ; le 
bec noir , avec la base de la mandibu le in fé 
r ieure d 'un gris o l i v â t r e ; les tarses d 'un gris 
de p lomb . Les jeunes d i f f è r e n t p a r t i c u l i è r e m e n t 
des vieux par leur bec plus cour t , leurs tarses 
plus massifs, les taches plus claires sur la partie 
i n f é r i e u r e du corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l n 'y a pas 
de pays en Europe où l ' on n 'a i t o b s e r v é le cour
lis c e n d r é . I l se r ep rodu i t dans le N o r d , et i l 
traverse le Sud à l ' é p o q u e de ses migra t ions . On 
le t rouve de m ê m e dans une grande part ie de 
l 'As ie . Dans ses voyages, i l arrive jusqu'aux I n 
des et dans le centre de l ' A f r i q u e , et y demeure 
du mois de septembre au mois de mars. U n'est 
pas rare dans le nord ouest de l ' A m é r i q u e . Use 
mont re dans nos c o n t r é e s en a v r i l , mais le pas
sage dure jusqu 'en ma i ; i l revient à la fin de 
j u i l l e t , erre sans bu t apparent, et reprend, en 
septembre, sa route vers le Sud. Quand l 'h iver 

n'est pas t rop r i gou reux , i l s é j o u r n e dans les 
r é g i o n s septentrionales, ra rement en A l l e m a 
gne, plus souvent en Angle te r re et aux F é r o ë s , 
dont les rivages sont r é c h a u f f é s par le Gulf-
S t ream. En G r è c e , d ' a p r è s von der M u h l e , en 
Espagne, d ' a p r è s mes propres observat ions, on 
voi t toute l ' a n n é e des courl is i so lés . Ce sont 
p e u t - ê t r e des jeunes encore incapables de se 
r ep rodu i re . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — De tous les 
les l imico les , le cour l i s c e n d r é est le moins 
d i f f i c i l e pour ce q u i est de l 'habi ta t . Toute con
t r ée l u i est bonne, les cô t e s de la mer c o m m e 
les bords des cours d'eau et des lacs dans l ' i n 
t é r i e u r des ter res ; la plaine comme les pays de 
coll ines. Les tundras sont cependant sa vraie 
patrie ; car c'est là , c'est dans les t o u r b i è r e s 
é n o r m e s des r é g i o n s septentrionales q u ' i l a pris 
naissance. Aucune loca l i t é ne le fixe. I l qu i t t e 
les bords de l'eau pour s'envoler dans les p l a i 
nes les plus arides, de là i l va dans les champs 
et les prair ies, pour revenir à l 'eau. On le ren
contre par tou t , mais on ne le voi t r é g u l i è r e 
ment nu l l e part . Dans ses voyages, q u ' i l accom
p l i t de j o u r comme de n u i t , i l su i t b i en la rou te 
ord ina i re des oiseaux migra teurs , mais avec 
plus d ' i r r é g u l a r i t é . U s ' é c a r t e des r i v i è r e s à p l u 
sieurs k i l o m è t r e s ; i l f r a n c h i t des montagnes 
assez é levées . Dans ses quart iers d 'hiver , i l a les 
m ê m e s allures que dans nos c o n t r é e s . On le voi t 
toujours a u p r è s des lacs et de la mer ; mais on 
l ' ape r ço i t aussi dans les steppes, chassant les 
sauterelles en compagnie des i b i s ; ou b ien , 
comme en Nubie , cherchant sa n o u r r i t u r e sur 
les rochers des bords du N i l . 

J 'ai vu le courl is c e n d r é dans l ' e x t r ê m e N o r d , 
là où i l niche ; j ' e n ai t i r é sur les bords d u N i l 
Blanc et du N i l B l e u ; j e l 'a i o b s e r v é en É g y p t e , 
en G r è c e , en Espagne, en A l l e m a g n e ; j e l'ai vu 
dans les circonstances les plus diverses, e l t o u 
jours je l 'a i t r o u v é le m ê m e . T o u j o u r s et par
tou t , i l est prudent , m é f i a n t , conscient de ses 
avantages, et cependant c ra in t i f . Plus sociable 
que d'autres é c h a s s i e r s , i l se r é u n i t volont iers à 
ses semblables pour f o r m e r de petites t roupes ; 
sa vigilance bien connue a t t i re au tour de l u i une 
q u a n t i t é d'autres oiseaux de rivage moins p ru 
dents. I l r é p o n d au c r i d 'appel d ' un de ses sem
blables, et ne s ' i n q u i è t e pas des autres c r i s ; les 
autres an imaux le laissent i n d i f f é r e n t , ou ne 
font que l u i inspirer de la crainte et de la m é 
fiance. I l évi te l ' homme par tout , m ê m e là où i l 
n iche , b ien q u ' i l s y mon t re moins c r a i n t i f 
qu ai l leurs . Dans le Sud, i l devient i n suppor -
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table au chasseur, plus encore que le vanneau. 
I l prend la fui te non-seulement quand le danger 
approche, mais dès qu ' i l aperço i t au lo in quel
que chose de suspect. I l sait, de plus, parfaite
ment distinguer les gens inoffensifs des person
nes dangereuses; i l laisse approcher un paysan, 
un berger; mais i l f u i t de lo in tout homme qui 
l u i pa ra î t hostile. Mes domestiques nègres ont 
réussi plus souvent que moi à tuer des courlis, 
et cependant je mettais tout en jeu, je me don
nais les plus grandes peines pour surprendre 
ces rusés oiseaux. 

A part cette prudence excessive, odieuse au 
chasseur, mais qu i t é m o i g n e de l 'intelligence 
de l'oiseau, le courlis c e n d r é est un ê t re for t i n 
té ressan t . Son port , sa d é m a r c h e , son vol, sa 
voix, tout le distingue, à son avantage, des au
tres scolopaces. I l marche à grands pas, mais 
avec légère té et é légance , « avec d igni té », di t 
Naumann. Quand i l se h â t e , i l ne double pas le 
nombre, mais l ' é t endue de ses pas. 11 se meut 
aussi bien sur terre que dans Eeau, où i l entre 
jusqu'au ventre; i l nage sans y ê t re forcé , pour 
son plaisir. Naumann a observé cela parfaite
ment , et je suis tout à fa i t d'accord avec l u i . Le 
vol du courlis n Jest pas t r è s - r a p i d e , mais i l est 
régul ie r , facile, remarquable par de t r è s -beaux 
d é t o u r s , et l'oiseau para î t l ' exécuter sans fatigue. 
Avant de se poser, le courlis c e n d r é plane quel
que temps; quand i l se laisse tomber d'une 
grande hauteur, i l ferme les ailes, descend 
bruyamment jusque près du sol, ralentit sa 
chute en é t e n d a n t les ailes, et ne prend pied 
q u ' a p r è s s 'être encore ba l ancé quelque temps. 
Sa voix se compose de notes pleines, arrondies, 
sonores, qu'on peut aussi bien comparer aux 
sons de l'orgue q u ' à ceux de la f lûte, et rendre 
par les syllabes : tau, tau et tlaùid, tlaidd. 
Comme le dit Naumann, cette voix a pour beau
coup de personnes quelque chose de particulier : 
pour le naturaliste, elle a un charme tout spé
cial ; la voix d'aucun autre oiseau de marais ne 
l 'égale . Lorsque les courlis cendrés semblent 
converser entre eux, ils cr ient : twi twi; leur cr i 
d'angoisse est rauque, et s'exprime par krach 
ou kruh. Pendant la saison des amours, les 
courlis font entendre une courte chanson, qui 
ne se compose, i l est vrai , que du cr i d'appel, 
mais dont les notes se fondent les unes dans les 
autres d'une façon s ingu l i è re , indescriptible. 

Le courlis cendré niche dé jà dans quelques 
local i tés du nord de l 'Allemagne, toutefois i l ne 
se r ep 'odu i l r é g u l i è r e m e n t que dans les pays 
tout à fait septentrionaux, et principalement 

dans les tundras, comme je l 'ai d i t plus haut. Ces 
oiseaux apparaissent en Laponie vers la m ê m e 
époque que dans nos cont rées , et, peu après 
leur ar r ivée , ils se reproduisent. Le mâle fait 
entendre son c r i d'amour à toute heure, mais 
surtout vers le mi l ieu de la nuit , quand tout est 
plongé dans le silence. La femelle cherche dans 
la t ou rb iè re quelque é m i n e n c e convenable pour 
y construire son n i d . Ce nid est moins un creux 
p r a t i q u é en terre, qu'une dép re s on produite 
dans la mousse ou dans le gazon, par le poids de 
l'oiseau. Dans quelques nids, j ' a i t rouvé une 
couche peu épaisse de feuilles, que le courlis y 
avait a p p o r t é e s . Les œuf s , au nombre de quatre, 
sont plus grands que ceux du canard, ils sont 
arrondis ou piriformes, peu lisses, ternes, mar
qués sur un fond vert ol ivâtre sale, tirant plus 
ou moins sur le j a u n â t r e ou le b r u n â t r e , de ta
ches profondes d'un gris foncé , de taches super
ficielles et de lignes d'un noir ve rdâ t r e . Le mâle 
et la femelle semblent couver alternativement, 
ils t é m o i g n e n t à leurs petits la plus vive sollici
tude, et s'exposent au danger pour les sauver. 
Ils les conduisent de bonne heure dans les en
droits couverts de hautes herbes. 

Le courlis c e n d r é adulte se nour r i t d'insectes 
de toute espèce , de vers, de mollusques, de 
c rus tacés , de petits poissons, de reptiles, de 
substances végéta les , surlout de baies. Les jeu
nes ne mangent que des insectes ; dans le Nord, 
des mouches et des larves. 

( l iasse. — Partout, on chasse le courlis cen
dré avec une certaine passion ; sa prudence 
semble exciter l 'homme. Cette chasse est diffi
cile, et son succès d é p e n d beaucoup du hasard. 
On réuss i t mieux en employant des pièges. Pour 
l'oiseleur, le courlis est ce que le té t ras urogalle 
est pour le chasseur, le s u p r ê m e de ses désirs. 
La prudence e x t r ê m e de cet oiseau à la vue per
çan te exige de la part de l'oiseleur une patience 
et une attention soutenues. I l doit ê t re immo
bile dans sa hut te ; i l doit savoir bien appeler, 
et le faire ni trop tôt , n i trop longtemps. Si la 
bande, au l ieu de s'abatlre dans le fi let , vient se 
poser à côté , la patience de l'oiseleur est mise à 
une rude é p r e u v e ; i l est obl igé d'attendre que 
ces oiseaux s'aventurent jusqu'au lieu voulu, et 
souvent ses espé rances sont d é ç u e s ; après s'être 
longtemps p r o m e n é s aux alentours du piège, 
leur déf iance s 'accroî t , et ils s'en é lo ignent au lieu 
de s'en rapprocher. Mais i l y a aussi des jours de 
joie, où d 'un seul coup de fi let on prend cinq ou 
six de ces p r é c i e u x oiseaux. 

La chair du courlis cendré est justement es-



L E S I B I D É S . 613 

t i m é e , toutefois elle est moins d é l i c a t e que celle 
de la b é c a s s e ; elle n'a toute sa saveur q u ' à la f i n 
de l ' é t é , et non pas en automne ou au p r in temps . 
Les courl is que l 'on tue en A f r i q u e , l 'h iver , 
sont tout au plus bons pour fa i re du b o u i l l o n . 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , ces oiseaux s'ha
b i tuen t fac i lement au changement de r é g i m e ; 
mais ils mon t ren t tou jour s une p r é f é r e n c e mar
q u é e pour la viande. Moyennant peu de soins, 
ils p r o s p è r e n t parfa i tement , sur tout si on les 
met dans une vo l i è r e spacieuse ou dans un en
clos u n peu é t e n d u . I ls s 'habituent rap idement 
à leur m a î t r e et aux an imaux dans la s o c i é t é 
desquels ils vivent. 

II!. LES HÉRODIONS — HÊRODIONES. 

Die Reihervôgel. 

Caractères. — Les échassiers qui forment 
cette t r o i s i è m e grande divis ion ou sous-ordre 
sont en g é n é r a l des oiseaux de grande ta i l le . I l s 
on t u n corps plus ou moins épa i s ; un cou long 

et m i n c e ; une tê te pe t i te ; u n bec a l l o n g é , f o r t , 
é p a i s , haut , except ionnel lement é l a rg i en f o r m e 
de cui l le r , recouver t en grande par t ie d ' un r e 
v ê t e m e n t c o r n é ; des jambes hautes, longues, 
d é p l u m é e s bien au-dessus de l ' a r t i cu l a t i on t i b i o -
tars ienne; des doigts au nombre de quatre , tous 
posant sur le sol dans la ma rche ; les a n t é r i e u r s 
g é n é r a l e m e n t r é u n i s par une cour te pa lmature , 
et munis d'ongles v igoureux ; des ailes assez 
arrondies ; les fausses ailes b ien d é v e l o p p é e s ; 
une queue courte , à plumes é t r o i t e s ; un p l u 
mage g é n é r a l e m e n t m o u et c o m m e d é c o m p o s é ; 
la l igne naso-oculaire , et souvent la face et le 
cou , nus. 

I S œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s h é r o -
dions vivent dans les marais, les eaux plus p ro fon
des; rarement dans les l ieux secs. Ils se nourr issent 
de v e r t é b r é s , de mol lusques , de c r u s t a c é s , d ' i n 
sectes. Ils n ichent dans des l ieux é l evés , souvent 
sur des arbres ; ils pondent des œ u f s blancs ou 
d 'un vert b l e u â t r e , un i fo rmes ou s e m é s de taches 
claires. Leurs petits sont nour r i s dans le n i d . 

L E S I B I D E S — IBIDES. 

Die Ibise, the Ibis. 

C a r a c t è r e s . — Les ib idés é t a b l i s s e n t le pas
sage entre les s c o l o p a c i d é s et les a r d é i d é s . Ce 
sont des oiseaux assez petits, mais vigoureuse
ment c o n f o r m é s ; ils ont le cou long , la t ê t e pe
t i t e ; le bec long , r e c o u r b é en fo rme de f au 
c i l l e , d iminuan t d ' é p a i s s e u r de la base à la 
pointe, presque cy l indr ique , à mandibule su
p é r i e u r e p r o f o n d é m e n t s i l l o n n é e l o n g i t u d i n a l e 
ment presque j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é ; des jambes 
m é d i o c r e m e n t é l e v é e s ; des doigts assez longs, 
les trois a n t é r i e u r s r é u n i s par une peti te palma
ture , et a r m é s d'ongles é t ro i t s , aplatis, à pointe 
a c é r é e , c r e u s é s i n f é r i e u r e m e n t , celui du m é d i a n 
é t a n t d e n t e l é ; des ailes grandes, larges, arron
dies; les fausses ailes remarquables par leur 
b r i è v e t é et par leurs plumes é b a r b é e s : une 
queue courte , large, ar rondie ou l é g è r e m e n t 
é c h a n c r é e , f o r m é e de douze rectr ices; le p l u 
mage s e r r é et roide. 

Les petites e s p è c e s ressemblent aux cour l is , 
mais elles en d i f f è r e n t par leurs couleurs et leur 
p l u m à g e unicolore . Quelques e s p è c e s ont la face 
et le cou nus, couverts d'appendices s inguliers , les 
plumes de la nuque t r è s - l o n g u e s . Les sexes 
d i f f è r e n t peu l ' un de l 'autre , et les jeunes se 
d is t inguent des adultes. Souvent, le p lumage 
d é té n'est pas le m ê m e que celui d 'hiver . 

D ' a p r è s Nitzsch, les organes internes des i b i 
d é s ressemblent beaucoup à ceux des cour l i s . 
Le squelette de la t ê t e est cependant plus 
solide ; le f r o n t a l est plus haut et plus large ; la 
cloison in t e ro rb i f a i r e c o m p l è t e m e n t oss i f iée . La 
colonne v e r t é b r a l e comprend quinze ou seize 
v e r t è b r e s cervicales (deux ou t rois de plus que 
chez les cour l is) , h u i t ou neuf dorsales et sept 
caudales. Le s te rnum est moins v o l u m i n e u x ; 
les deux é c h a n c r u r e s membraneuses internes 
ont à peu p r è s les m ê m e s dimensions que les 
externes. Plusieurs os du squelette sont pneu
matiques, cont ra i rement à ce qu i s'observe chez 
les s c o l o p a c i d é s : tels sont l ' h u m é r u s , l ' o m o 
plate, les os du bassin, le s t e rnum, la p lupa r t 
des v e r t è b r e s . La langue est peti te , t r i angu la i r e , 
comme a t r o p h i é e ; l 'estomac est m u s c u î e u x ; les 
c œ c u m s sont remarquables par leur b r i è v e t é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les i b idé s 
habi tent sur tout les r é g i o n s chaudes; quelques 
e s p è c e s seulement se t rouven t dans la zone 
t e m p é r é e . On les rencontre dans toutes les par
ties du m o n d e ; certaines e s p è c e s se t rouvent 
dans des pays t r è s - é l o i g n é s les uns des aut res ; 
d'autres ont une aire de dispersion plus l i m i t é e ! 
Celles q u i habi ten t dans le N o r d é m i g r e n t ; les 
autres errent , mais avec une cerlaine r é g u l a r i t é . 
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M œ u r s , hab i tu i l c s et r é g i m e . — TOUS les i b i 
dés vivent dans les marais, les uns près de la côte , 
les autres sur les plateaux m a r é c a g e u x des mon
tagnes, quelques-uns dans les forêts et dans les 
steppes, mais toujours dans des lieux où i l y a 
des arbres. 

Toutes les espèces dont on conna î t les habi
tudes, sont diurnes. A u lever du soleil, ou un 
peu avant, elles quittent les arbres où elles ont 
passé la nui t , se rendent vers les endroits où 
elles trouvent à manger, y restent toute la mat i 
n é e , vont se reposer vers le mi l i eu du jour à 
terre ou le plus souvent sur les arbres, revien
nent dans l 'après-midi sur les lieux où ils p â t u 
rent, et partent en commun, le soir, pour gagner 
leur place de repos. Elles ne voyagent que le 
iour, jamais la nu i t , m ê m e par le clair de lune . 

Les ib idés , ont, dans leurs m œ u r s et leurs habi
tudes, plus d'un point de ressemblance avec les 
sco lopac idés ; mais cette ressemblance est plus 
apparente que rée l le . Ils rappellent les courlis 
quand ils sont sur le sol, et qu'ils cherchent leur 
nour r i tu re ; pour tout le reste, ils en d i f fè ren t . 
Ils marchent bien, à pas m e s u r é s , sans cour i r ; 
ils entrent dans l'eau jusqu'au ventre, et nagent 
soit volontairement et par plaisir, soit con
traints; ils volent plus lentement que les cour
lis, en donnant de nombreux coups d'aile, puis 
en glissant dans l 'air ; dans leur vo l , ils ne se 
groupent pas en co in , mais forment tout au plus 
une ligne droite, et s'avancent de f r o n t ; avant 
de se poser, ils planent comme le font les ci
gognes, e l , quand ils ne sont pas à la recherche 
de leurs aliments, ils se posent sur les arbres. 

Leur voix est c o m p l è t e m e n t d é p o u r v u e d'har
monie; elle est sourde, rauque ou g r i n ç a n t e , 
p la in t ive ; chez quelques-uns, elle est fo r t sin
gu l i è r e . Leurs sens sont aussi développés que 
ceux des cour l is . Leur intelligence leur vaut le 
premier rang dans leur ordre. Leurs allures, 
leurs m œ u r s captivent chacun, et expliquent 
l'estime dont jouissaient autrefois ces animaux, 
le cas qu'on en fa i t encore aujourd 'hui . 

Tous les ibidés sont sociables ; ils se r éun i s 
sent non-seulement à leurs semblables, mais 
encore à d'autres oiseaux, sans toutefois con
tracter avec eux une ami t i é bien in t ime, n i sur
tout bien durable. Entre eux, ils forment des 
sociétés qui ne se s é p a r e n t presque jamais. La 
plupart nichent et voyagent en commun, res
tent r éun i s m ê m e dans leurs quartiers d'hiver. 
Les quelques espèces qui font exception vivent 
au moins par paires. 

Le rémige des ibidés varie beaucoup, suivant 

les localités que ces oiseaux habitent. On peut 
dire, d'une m a n i è r e généra le , qu'ils mangent 
tous les animaux qu'ils peuvent prendre et avaler. 
Ceux qui se tiennent à l 'embouchure des fleuves 
ou sur les côtes , mangent des poissons, des 
c rus tacés , des mollusques. Ceux qui habitent les 
marais, se nourrissent de poissons, de reptiles, 
de petits animaux aquatiques. En l iber té , ils 
déda ignen t sans doute tout aliment végétal ; en 
capt ivi té , ils s'en nourrissent exclusivement ; 
le pain blanc est surtout pour eux une vérita
ble friandise. 

La saison des amours co ïnc ide avec le prin
temps de la r ég ion qu'ils habitent. Leur nid est 
établ i sur des branches d'arbres ou d'arbustes, 
dont le pied plonge dans l'eau ou dans le marais. 
Ils s'emparent volontiers de nids construits par 
d'autres oiseaux, et se contentent de les appro
prier un peu ; au besoin, ils en bât issent eux-
m ê m e s avec des branches, des brindilles, des 
chaumes et des racines. Chaque couvée est de 
trois à six œufs , unicolores. On ignore si les 
deux parents couvent; mais on sait que tous 
deux se chargent des petits. Ceux-ci restent 
dans le nid j u s q u ' à ce qu'ils soient capables de 
prendre leur volée ; les parents les gardent avec 
eux longtemps encore ap rè s qu' i ls l 'ont aban
d o n n é . I l leur faut au moins deux ans pour être 
adultes; plusieurs espèces ne paraissent aptes à 
se reproduire que dans le cours de leur troi
s ième a n n é e . 

Les ibidés ont peu d'ennemis à redouter; i l 
n'y a que les grands rapaces qui puissent de 
temps à autre faire une vict ime de l 'un d'eux; 
quant aux carnassiers, ils ne peuvent générale
ment pas les atteindre dans les lieux où ils se 
tiennent. 

Chasse. — Nulle part, l ' E u r o p é e n ne fait à 
ces oiseaux une chasse r é g u l i è r e , bien que leur 
chair soit dé l ica te et savoureuse. 

C a p t i v i t é . — Dans beaucoup de localités où 
les ib idés abondent, on élève des jeunes. Us 
s'habituent rapidement à l 'homme, et ils char
ment leur maî t re par leur intelligence et leur 
amab i l i t é . 

LES FALCINELLES — FALCINELLUS. 

Die Sichler, the glossy Ibis. 

Caractères. — Un corps élancé, un cou de 
longueur moyenne, un bec long, a r q u é , rela
tivement mince ; des pattes moyennes; des ailes 
assez larges, arrondies, dont la seconde et la 
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t ro i s i ème r é m i g e sont les plus longues; une 
queue courte, un plumage s e r r é , laissant à n u la 
ligne naso-oculaire, tels sont les c a r a c t è r e s du 
premier genre que nous allons é t u d i e r . 

Ce genre est r e p r é s e n t é en Europe par l ' e s p è c e 
suivante. 

LE FALCINELLE ÉCLATANT — FALCINELLUS 
IGNEUS. 

Der Sichler, the glossy Ibis. 

Caractères. — Le falcinelle éclatant, que 
B u f f o n n o m m a i t courlis d'Italie, a le cou , la poi
t r ine , le ventre, les cuisses, la partie s u p é r i e u r e 
des ailes d 'un b r u n c h â t a i n ; le sommet de la 
t ê t e b r u n - f o n c é , à reflets b r o n z é s ; le dos , les 
r é m i g e s et les rectrices d 'un b r u n no i r , à reflets 
violets ou v e r d â t r e s ; l 'œil b r u n , e n t o u r é d 'un 
cercle n u gris-vert ; le bec d 'un v e r t - f o n c é sale; 
les tarses d 'un g r i s v e r d â t r e . En hiver , la t ê t e et le 
cou sont noirs , les plumes de la part ie i n f é r i e u r e 
du cou sont noires, b o r d é e s de blancs, le dos 
est couleur cuivre et vert m é l a n g é s ; le ventre 
et la poi t r ine sont d 'un gris b r u n . Cet oiseau a 
de 52 à 63 cent, de long, et de 96 cent, à l m , 0 5 
d'envergure; la longueur de l 'ai le est de 36 à 
39 cent., celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'a i re de 
dispersion du fa lc inel le é c l a t a n t comprend le 
m i d i de l 'Europe et une grande partie de l 'Asie 
et d u no rd de l ' A f r i q u e . En Europe , cet oiseau 
habite les p r i n c i p a u t é s Danubiennes, la Russie, 
le sud de la Pologne; on le rencontre isolé dans 
le sud de l ' I t a l ie , le m i d i de la France et en 
Espagne. En Asie, i l se t rouve dans tous les pays 
avoisinant la mer Noire et la mer Caspienne, en 
Perse, en Syrie , en Anato l ie . E n A f r i q u e , i l 
existe sur la cô t e septentrionale. Dans ses m i 
grations, i l arrive dans le centre et l 'ouest de 
l ' A f r i q u e , en suivant, soit le cours du N i l , soit 
les cô te s de la mer. I l p a r a î t manquer aux Indes : 
c'est p l u t ô t un oiseau de la r é g i o n occidentale 
de l 'Anc ien Continent. De la Hongr ie et de la 
Pologne, quelques-uns arr ivent en S i l é s i e , dans 
le d u c h é d 'Anha l t , dans le B r u n s w i c k ; i l en est 
m ê m e qu i se sont é g a r é s jusqu 'en Islande. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — En É g y p t e , 
le fa lc inel le é c l a t a n t est un oiseau s é d e n t a i r e ; 
en Hongr ie , c'est un oiseau de passage, q u i 
arr ive à la l i n d ' avr i l ou au commencement de 
m a i , pour r e p a r t i r en a o û t ou en septembre, au 
plus tard à ce m o m e n t ; on le t rouve par tout , sur 
les bords du bas Danube, de la Drave, de la Save ; 
i l y habite p r inc ipa lement les é t a n g s et les m a 
rais qui sont souvent s u b m e r g é s par ces cours 

d'eau. I l recherche les lacs des c ô t e s , les marais 
vaseux : c'est là q u ' i l n iche, c'est là q u ' i l se t i en t 
de p r é f é r e n c e . Les bandes q u i habi tent une con
t r é e semblent changer souvent de demeure, et 
errer d 'un marais à l ' au t re . I l en est d u moins 
ainsi en hiver ; en é t é , les soins à donner à leurs 
petits re t iennent ces oiseaux dans u n m ê m e 
endroi t . 

Le fa lc ine l le é c l a t a n t f rappe l ' a t ten t ion de 
tou t observateur, b ien que, de l o i n , i l ressemble 
au cour l is . I l marche t r anqu i l l emen t , le cou ren
t r é , r e c o u r b é en S, le corps re levé par devant, 
le bec inc l iné vers la t e r r e ; i l f a i t de longs pas 
q u i se s u c c è d e n t à intervalles é g a u x . Pour cher
cher sa n o u r r i t u r e , i l entre dans l 'eau assez 
p r o f o n d é m e n t . I l nage sans y ê t r e con t ra in t et 
passe ainsi d 'un î lo t à un autre . Quand i l vole, i l 
é t e n d le cou et les pattes, i l bat rap idement des 
ailes, plane quelque temps, puis se donne un 
nouvel é l an . I l est t r è s - r a r e de rencontrer un 
falcinel le seul ; presque tou jou r s on en voi t un 
certain nombre volant de concert , à une grande 
hauteur, f o r m a n t une l igne dro i te , s e r r é e , de 
telle sorte que les ailes de deux oiseaux voisins 
paraissent se toucher . Us s'avancent ainsi de la 
façon la plus gracieuse. « C'est un charmant 
spectacle, d i t Naumann , que celui d'une longue 
bande de falcinelles fendant les airs . Us sem
blent glisser, comme p o u s s é s par la brise ; leur 
ligne n'est pas absolument d ro i t e ; elle s ' incl ine , 
s ' i n f l éch i t de la f a ç o n la plus é l é g a n t e , la plus 
va r i ée , montant , descendant, changeant à cha
que instant : t a n t ô t c'est le centre, t a n t ô t l 'ai le 
droi te ou l 'aile gauche q u i avance, se laisse dis
tancer, s 'é lève ou s'abaisse; les ondula t ions de 
cette l igne varient donc à l ' i n f i n i , mais toujours 
celle-ci demeure con t inue , chaque oiseau res
tant à cô té de son vois in . Quand la bande va se 
poser, au s s i t ô t la l igne se f ragmente , les oiseaux 
se s é p a r e n t , p lanent , d é c r i v e n t des cercles, des 
spirales, puis ils s'abaissent b r u y a m m e n t , suc
cessivement, l ' u n a p r è s l ' au t re . Pour r e f o r m e r 
leur l igne, ils s ' é l èven t , d é c r i v e n t des cercles q u i 
montent de plus en plus , grandissent, puis tout 
à coup de leur amas d é s o r d o n n é se f o r m e une 
l igne transversale, q u i s ' a c c r o î t à chaque e x t r é 
m i t é par l ' ad jonc t ion de nouveaux arr ivants ; à 
mesure que la ligne s'avance, on voi t d'autres 
falcinelles qu i viennent s'y j o i n d r e , et la p ro 
longer à chaque e x t r é m i t é , n Naumann p r é t e n d 
que les falcinelles ne volent ainsi que quand ils 
é m i g r e n t ; mais j ' a i vu posi t ivement que cette 
a l lure est la leur toutes les fois qu ' i ls volent en 
t roupe. 
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Leur voix est rauque, et faible ; ce n'est m ê m e 
presque pas un son, c'est un brui t que l 'on peut 
rendre par rah. On ne l'entend qu ' à une t r è s -
courte distance. Les jeunes poussent quelque
fois, mais rarement, un sifflement particulier. 
Le falcinelle éc la tan t ne pa ra î t pas produire 
d'autre son. 

Les m œ u r s du falcinelle éc la tan t sont celles 
que nous avons décr i tes en parlant de la famil le 
des ibidés en généra l . Le falcinelle est un des 
oiseaux de cette famille les plus prudents, les plus 
intelligents. Sér ieux en apparence, i l est cepen
dant gai , joyeux , enclin souvent à provoquer 
non-seulement ses semblables, mais encore 
d'autres oiseaux. I l n'est n i moins craint i f n i 
moins prudent que les autres oiseaux de marais, 
et i l est aussi di f f ic i le à surprendre que le courlis. 
Là où i l s'est établi depuis quelque temps, i l 
apprend bien vite à distinguer les gens inoffen
sifs de ceux qu i sont dangereux pour l u i ; i l sait 
qu ' i l a aussi peu à craindre le paysan hongrois 
que le p ê c h e u r égyp t ien , tandis qu ' i l f u i t de loin 
le chasseur sur les bords du Ni l comme sur ceux 
du Danube. Sur les bords du lac Mensaleh, les 
falcinelles que j ' a i eu occasion d'observer, quit
taient le mat in la place où ils avaient passé la 
nuit , se rendaient, en tenant le haut des airs, 
vers des endroits où ils se trouvaient à l 'abri des 
attaques de tout ennemi, et d 'où ils pouvaient 
découvr i r un vaste horizon ; ils restaient là toute 
la j o u r n é e , puis, au c r é p u s c u l e , ils revenaient 
pour dormir sur des arbres, dans des îles for
m é e s au mil ieu du lac ou des marais avoisinants. 
Lorsqu'i ls avaient a d o p t é une place de repos, ils 
y demeuraient f idè les ; on n'avait qu ' à y aller à 
l ' a f fût , et on pouvait ê t re certain de faire une 
bonne chasse. Les coups de fusi l m ê m e s ne les 
en é lo igna ien t pas. Malgré toute leur prudence, 
je n'ai jamais vu que les petits oiseaux de rivage 
les aient choisis comme guides de leurs bandes. 

Suivant la saison et la nature des l ieux, le 
falcinelle éc la t an t se nourr i t de d i f fé ren tes es
pèces d'animaux. En é té , i l mange des larves, 
des vers, des insectes, surtout des sauterelles, des 
libellules, des c o l é o p t è r e s ; en automne, ce sont 
des mollusques, des vers, de petits poissons, de 
petits reptiles et d'autres animaux aquatiques 
qu i composent ses repas. Pour chercher sa 
nourr i ture , i l entre dans l'eau ou va dans les 
p â t u r a g e s ; mais moins souvent que ses congé 
nè re s , i l s'aventure dans les champs et dans les 
steppes. 

Naumann a le premier établ i d'une m a n i è r e 
certaine que le falcinelle éc la tan t se reproduit 

en Europe ; cependant i l ne parle pas de son mode 
de r e p r o d u c t i o n , d ' a p r è s ses propres observations. 
L œ b e n s t e i n , i l y a une cinquantaine d 'années, 
nous fit conna î t r e sa nidif icat ion. Autrefois, les 
nids de falcinelles devaient ê t r e communs dans 
l'île des Hérons , p rè s de Belgrade, et dans les 
marais des environs d'Oppara; mais lorsque 
Lœbens t e in parcourut les pays danubiens, les 
falcinelles avaient a b a n d o n n é ces localités et 
s 'é taient é tabl is non lo in du village de Kupinowa, 
dans un marais, couvert d'une épaisse forêt de 
roseaux, et où é ta ien t d i s séminés quelques bos
quets de saules, d 'environ trois mè t r e s de hau
teur : c'est sur ces arbres que nichent les fal-

i cinelles, en nombre assez considérable . Ils 
s'emparent volontiers des nids de h é r o n s aban
donnés et les tapissent avec des tiges de roseaux. 
Les œuf s , au nombre de trois ou quatre, ont à 
peu près la grosseur des œ u f s de poule. Ils sont 
a l longés , à coquille épaisse , d'un beau vert-bleu, 
t irant parfois sur le vert clair. D'ordinaire, ces 
nids sont établis à mi-hauteur du saule; on en 
trouve souvent aussi qui sont plus bas, au voisi-

! nage i m m é d i a t d'un nid de h é r o n . Pendant la 
saison des amours, on voit ces oiseaux perchés 
sur les plus hautes branches. On reconnaît de 
loin les endroits où ils nichent, non-seulement 
à la p résence de ces oiseaux, mais encore à 
l'aspect misé rab le des arbres dépoui l lés de leurs 
feuilles, par suite de l 'action des excréments 
que les oiseaux r é p a n d e n t . 

Chasse. — Dans la Basse-Hongrie on chasse 
les falcinelles jeunes et vieux, car leur chair 
est t r è s - e s t i m é e . 

C a p t i v i t é . — On peut au jourd 'hu i se procu
rer, tous les printemps, des falcinelles vivants, à 
des pr ix t r è s - m o d é r é s , par l'entremise du Jardin 
zoologique de Pesth. On prend les jeunes un 
peu avant qu'i ls s'envolent ; on les nourrit de 
viande e l de pain blanc; et ils apprennent bien 
vite à manger tout seuls. Ils s'apprivoisent très-
rapidement, et on pourrai t sans doute les laisser 
courir en l ibe r té . Ils vivent en bons rapports 
avec les oiseaux plus petits qu'eux; ils évitent 
les plus grands. 

LES EUDOCIMES — EUDOCIMUS. 

Die Scharlachibise, the Scarlet-Jbis. 

Caractères. — Les espèces propres à ce genre, 
sauf quelques petites d i f férences dans la forme 
des ailes et de la queue, offrent les carac tè res des 
falcinelles; mais elles s'en distinguent essentiel
lement en ce qu'elles ont la rég ion ophthalmique, 
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Fig. 151. Le Courlis cendré (p. 611). 

une partie des joues, le men ton et le f r o n t en- ! 
t i è r e m e n t nus, à l ' âge adulte . 

L'EUDOCIME ÉCARLATE — EUDOCIMVS RUBER. 
Der Scharlachibis, the Scarlet-lbis. 

C a r a c t è r e s . — L'eudocime é c a r l a t e , l ' ibis 
rouge des auteurs, est, à l 'âge adulte, d 'un beau 
rouge é c a r l a t e , les barbes externes et les e x t r é 
m i t é s des barbes internes des r é m i g e s é t a n t seu
les d 'un beau b run-no i r . L 'œ i l est jaune, le bec 
b r u n â t r e à la pointe, couleur chair à la base ; les 
parties nues du f r o n t , de la gorge et de la r é g i o n 
naso-oculaire sont d'un rouge couleur de chai r ; 
les tarses sont j a u n â t r e s . Cet oiseau a 66 cent. 
de l o n g ; la longueur de l'aile est de 28 cent.* 
celle de la queue de 8. Les jeunes ont le dos 
brun-cla i r , le ventre b l a n c h â t r e ; les parties n u e s ! 
de la face et les tarses couleur de cha i r ; le bec ! 
j a u n â t r e . A p r è s la p r e m i è r e mue leur plumage 1 

devient plus c la i r , plus g r i s â t r e ; a p r è s la se- • 
conde, les plumes rouge-rose pâle se mont ren t ; 
à chaque m u e , elles prennent une teinte plus 
f o n c é e , j u s q u ' à ce qu'elles r e v ê t e n t enf in la 
superbe couleur é c a r l a t e des adultes. 

BREHM. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'eudoc ime 
é c a r l a t e habite l ' A m é r i q u e centrale et le n o r d de 
l ' A m é r i q u e du Sud, jusqu ' au fleuve des A m a z o 
nes. De là , elle arr ive quelquefois, mais r a re 
ment , dans le sud des É t a t s - U n i s . A u d u b o n as
sure n 'avoir jamais vu que trois de ces oiseaux 
en l i b e r t é . A u x An t i l l e s , on la t rouve par tou t , 
d 'ordinaire en bandes nombreuses; elle est c o m 
mune dans la Guyane. 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — Dans cette 
d e r n i è r e c o n t r é e , la c ô t e , au rappor t de S c h o m 
burgk, est f o r m é e d 'un ter ra in d 'a l luvion pa r tou t 
couvert d une v é g é t a t i o n l u x u r i a n t e ; on se c r o i 
ra i t dans le domaine de quelque enchanteur . L a 
b e a u t é du pays est encore r e h a u s s é e par la p r é 
sence de troupes d ' ibis rouges, de h é r o n s , de spa
tules au plumagerose .de flamants au por t majes
tueux. Tous ces oiseaux se d é t a c h e n t admirable
ment sur le r iche tapis de la flore t ropica le . A 
l ' e n t r é e de la nu i t , i ls s'envolent en poussant des 
cris a f f reux , gagnent les bois et les f o r ê t s , et y 
attendent le r e tour du j o u r . Le m a t i n , ces bandes 
s ' é lèven t et se met tent en q u ê t e de n o u r r i t u r e ; les 
eudocimes é c a r l a t e s se disposent alors en lignes 
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transversales, et p r é sen t en t un spectacle magnifi
que. Les bords de la mer, le voisinage de l ' em
bouchure des fleuves sont leur domaine. C'est là 
qu elles errent, c'est là qu'elles nichent dans les 
roseaux. Elles gardent le m ê m e nid pendant p lu 
sieurs a n n é e s . A u moment des amours, elles sont 
continuellement en lutte avec les petits h é r o n s , 
car souvent elles les chassent de leurs nids pour 
s'en emparer. Sagra di t que l 'eudocime éca r 
late pond aux mois de d é c e m b r e et de janvier 
trois ou quatre œufs v e r d â t r e s ; Schomburgk as
sure que les parents apportent à leurs petits 
leur nourr i ture comme le font les pé l i cans ; 
qu'ils entassent les aliments dans leur bec; puis, 
qu 'a r r ivés au nid , ils éca r ten t les mandibules 
et invitent leurs petits à prendre e u x - m ê m e s 
leur nourr i ture . Ce m ê m e auteur aff i rme encore 
que les jeunes, quand ils ont pris leur essor, se 
r é u n i s s e n t en bandes, qu i ne se m ê l e n t jamais 
avec celles que forment les vieux individus. 

C a p t i v i t é . — L'eudocime écar la te est facile 
à apprivoiser, aussi la voit-on souvent en cage. 
et figure-t-elle parmi les oiseaux que les Indiens 
aiment à avoir autour de leurs huttes. Cependant, 
i l est rare d'en rencontrer dans les jardins zoo-
logiques d'Europe. Elle v i t en bonne harmonie 
avec les autres oiseaux, et supporte la capt ivi té 
pendant plusieurs a n n é e s . « I l est singulier, 
m ' éc r i t Bodinus, que cet oiseau ne revête jamais 
un plumage d 'un aussi bel éca r la te qu'en A m é 
r ique . Le changement de r é g i m e , l'absence du 
«oleil b r û l a n t des tropiques expliquent ce fai t . 
Mais voici qui m é r i t e d ' ê t re s igna lé . Je reçus une 
eudocime écar la te , dans son plumage de transi
t ion ; quelques plumes qu i avaient poussé en 
A m é r i q u e é ta ien t d'un rouge f o n c é ; celles qu i 
se déve loppè ren t en Europe furent d'un rouge 
clair. Cet oiseau é ta i t donc d'un rouge clair et 
d 'un rouge f o n c é . Géné ra l emen t , les eudocimes 
écar la tes qu'on a m è n e en Europe sont des j e u 
nes; deux ans ap rè s , elles r evê ten t leur plumage 
définit if , mais jamais ce plumage n'a des cou
leurs aussi vives que chez les individus dont on 
rapporte les peaux d ' A m é r i q u e . A u Jardin zoo
logique de Londres, une eudocime écar la te fe
melle s'est accoup lée avec un ibis blanc m â l e , 
et a pondu un œuf. 

LES IBIS — IBIS. 

Die lbise. 

C a r a c t è r e s . — Les ib i s se distinguent des au
tres espèces de la f a m i l l e des ib idés par plusieurs 
carac tères essentiels : leur bec est épais dans 
toute son é t e n d u e , mais principalement à la 

base, qui est presque aussi élevée que la tê te; 
ils ont les tarses, la tête dans son entier, le haut 
du cou en grande partie nus, et quelques-unes 
des r émiges secondaires et des scapulaires 
plus ou moins décomposées et formant panache. 

A ce genre appartient l'une des espèces les 
plus cé lèbres dans l'antique Egypte. 

L'IUIS SACRÉ — IBIS UELIGIOSA. 

Der heilige Ibis, the sacred Ibis. 

Historique. — Le peuple des Pharaons con
sidérai t le N i l comme le dispensateur et le con
servateur de toute vie, et l'avait élevé au rang de 
dieu. L' ibis apparaissant en Egypte quand les 
flots du fleuve commencent à monter, annon
çait par sa p résence que le Dieu allait de nou
veau r é p a n d r e sur le pays sa corne d'abondance; 
on ne pouvait donc l u i refuser une haute es
t ime, et o.i l'a éga l emen t r e g a r d é comme une 
divini té . On veilla à ce que son cadavre échap
pât à la p u t r é f a c t i o n . On l 'embauma comme les 
cadavres humains. Si, d'un cô té , on élevait une 
montagne au-dessus du sarcophage renfermant 
une momie royale, de l 'autre, on dressait pour 
ces oiseaux une pyramide, celle du Sakahra. Là, 
se trouvent des momies d'ibis, disposées par 
couches dans des tombes f u n é r a i r e s ; et quand 
nous pensons combien i l est d i f f ic i le de rencon
trer un cadavre d'oiseau, nous avons peine à 
comprendre comment on a pu r é u n i r , même en 
plusieurs siècles, autant de corps d'ibis. 

I l n'est nullement é t o n n a n t que les anciens 
auteurs aient longuement par lé de cet oiseau; 
l 'ibis é ta i t r e n o m m é , non-seulement chez les 
Égyp t i ens , mais encore chez les autres peuples 
qui é ta ien t en relation avec ce pays des mer
veilles. 

Mon f rè re a r é s u m é dans les lignes suivantes 
les réci ts des anciens. Hérodo te d i t que l'ibis 
guette à l ' en t rée des vallées le dragon, le serpent 
volant et les autres bêtes malfaisantes; qu'il les 
lue, ce qu i lu i a m é r i t é l 'estime des habitants du 
pays. Ceux qui combattent les serpents (les fal
cinelles) sont noirs , ceux qui vivent plus dans 
la société de l 'homme, car i l y a deux sortes d'i
bis, ont le corps blanc, avec la t ê t e , le cou, 
l ' ex t r émi t é des ailes et de la queue noirs. 

D'aulres auteurs c o m p l è t e n t ces réci ts . D'après 
quelques-uns, Mercure, l ' inventeur des arts et 
des lois, a pris la forme de l ' ibis . Ovide, restant 
fidèle à l'ancienne l égende , cache Mercure sous 
le plumage d 'un ibis , dans la guerre des dieux 
contre les g é a n t s . Cicéron invoque de son côté 
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les r éc i t s d ' H é r o d o t e . Pl ine, dans son histoire 
naturelle, d i t que les É g y p t i e n s emplo ien t l ' i b i s 
contre les serpents. D ' a p r è s l 'h is tor ien J o s è p h e , 
Moïse , lo rsqu ' i l entra en campagne contre les 
Ethiopiens, emmena des ibis dans des cages de 
papyrus, pour leur faire d é t r u i r e les serpents. 
Pline et Ju l i en a t t r ibuen t à l ' ib is l ' invent ion 
des lavements, et le p remier di t : « Ce ne sont 
pas encore là toutes les choses dans lesquelles 
l ' homme n'est que l 'é lève des animaux. » D ' a p r è s 
P lu tarque , l ' ibis n 'emploie pour d é t e r g e r ses 
entrailles que l 'eau s a l ée . Pieracus raconte aussi 
des choses surprenantes de l ' ib is . D ' a p r è s l u i , le 
basilic provient d 'un œ u f d' ibis, f o r m é d u poison 
de tous les serpents que l ' ib is a m a n g é s . Les ser
pents et les crocodiles, t o u c h é s avec une p lume 
d'ibis, demeurent immobi les ou p é r i s s e n t aussi
tô t . Zoroastre, D é m o c r i t e et Ph i lon ont r é p a n d u 
ces fables, et ont a j o u t é que cet oiseau d iv in avait 
une vie extraordinairement longue, q u ' i l é t a i t 
m ê m e i m m o r t e l ; ils invoquent à ce sujet les t é 
moignages des p r ê t r e s d 'Hennopolis ; ces p r ê t r e s 
auraient m o n t r é à Ap ion un ibis te l lement vieux 
q u ' i l ne pouvait plus mour i r . 

L ' ibis se nour r i t de serpents et d 'animaux 
rampants, a i l a f a i m , d i t Belon, de la chair des 
serpents; i l a en g é n é r a l une a n i m o s i t é pro
fonde contre tous les animaux rampants; i l leur 
fa i t une guerre a c h a r n é e , et, m ê m e quand i l 
est r a s sa s i é , i l cherche à les tuer. » Diodore de 
Sicile raconte que l ' ib is se p r o m è n e j o u r et nu i t 
sur les rives des fleuves, guettant les repti les, 
cherchant leurs œ u f s , mangeant en outre des i n 
sectes et des sauterelles; qu ' i l arrive sans crainte 
jusqu 'au m i l i e u des chemins. 

D ' a p r è s d'autres auteurs, l ' ibis niche sur les 
palmiers à feuilles p iquantes ; en sorte que 
son n id est à l 'abr i des atteintes de ses ennemis, 
les chats. I l pond quatre œ u f s et se r è g l e , à ce 
sujet , sur les phases de la lune : ad lunœ ra-
tionem ova fingit. É l i e n avance aussi q u ' i l est 
soumis à des influences lunaires;! 1 d i t q u ' i l est 
c o n s a c r é à la lune, et q u ' i l met à couver ses 
œ u f s autant de jours que la lune en met à par
cour i r son orbi te . 

Aris tote , le prince des naturalistes de l ' a n t i 
q u i t é , rail le beaucoup les fables q u i ont é t é 
mises sur le compte de l ' ibis , sa v i rg in i t é no tam
ment . A u sujet de sa nature d iv ine , C i cé ron f a i t 
remarquer que les É g y p t i e n s n 'ont mis au rang 
des dieux que les animaux ut i les . J u v é n a l s 'é lève 
contre le cul te de l ' i b i s ; i l l ' i m p u t e aux É g y p 
tiens comme un c r ime . 

On est encore à se demander si la v é n é r a t i o n 

que les É g y p t i e n s avaient pour l ' ibis p rov ien t 
r é e l l e m e n t de ce que l'oiseau fait la chasse aux 
serpents, ou de ce que son appar i t ion a n n o n ç a i t 

i la crue des eaux d u N i l . I l se pou r r a i t que sa 
g r â c e , sa douceur , sa prudence aient aussi con
t r i b u é à valoir tant d 'honneurs à l 'oiseau dont 
nous allons fa i re l ' h i s to i r e . 

C a r a c t è r e s . — L ' ib i s s a c r é (fig. 152) adul te a 
un plumage blanc, t e i n t é de j a u n â t r e sous les 
ailes ; les e x t r é m i t é s des r é m i g e s et les scapulaires 
d 'un no i r b l e u â t r e ; l 'œi l r o u g e - c a r m i n , le bec 

j n o i r ; les tarses d 'un b r u n n o i r ; la peau du cou 
d'un no i r v e l o u t é . 

Les jeunes ont la t ê t e et le cou couverts de 
plumes d 'un b r u n f o n c é et n o i r â t r e , b o r d é e s de 
b lanc ; la gorge et la m o i t i é i n f é r i e u r e du cou 
blanches, ainsi que le reste du corps; les r é m i g e s 
noires sur le bord externe et à l ' e x t r é m i t é . 
A p r è s la p r e m i è r e mue , paraissent les scapulaires 
é b a r b é e s ; mais ce n'est que dans le cours de la 
t r o i s i è m e a n n é e que t omben t les plumes du cou 
et de la t ê t e . 

L ' ib i s s a c r é adulte a de 77 à 80 cent, de long , 
et l m , 4 0 d'envergure ; la longueur de l 'ai le est de 
36 à 37 cen t . , celle de la queue de 17 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Chose singu
l iè re , l ' ibis s a c r é ne se trouve plus en É g y p t e , 
du moins d'une façon r é g u l i è r e ; on n 'y voi t que 
de temps à autre de rares indiv idus é g a r é s . Ce 
n'est que dans le sud de la Nub ie q u ' i l se m o n 
tre, a n n o n ç a n t la crue du N i l . Jamais j e ne l 'a i 
r e n c o n t r é au-dessous de la vi l le de Muchere f f , 
sous le 18° de la t i tude no rd , mais d é j à quelques 
couples nichent à Char thoum, et i l esl c o m m u n 
plus au sud. Dans le Soudan, i l arr ive au c o m 
mencement de la saison des pluies, vers le m i 
l ieu ou la fin de j u i l l e t ; i l y niche et d i s p a r a î t 
avec ses petits au bout de trois ou quatre mois ; 
mais i l ne p a r a î t pas é m i g r e r b ien l o i n . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dès son ar
r ivée , l ' ibis s a c r é chois i t un l ieu convenable 
pour nicher . De là , i l entreprend des excursions 
plus ou moins é t e n d u e s , pour chercher sa nour
r i t u r e . On le voit cour i r dans les steppes par 
paires ou par petites bandes, chassant les sau
terelles. On le rencontre souvent sur les bords 
des r iv i è r e s ou des é t a n g s q u i r e ç o i v e n t l 'eau 
des pluies, g é n é r a l e m e n t en compagnie d u 
p i q u e - b œ u f , au m i l i e u des bestiaux, sans m o n 
t rer la moindre crainte des bergers n i des 
i n d i g è n e s . 

Son port est plein de d i g n i t é ; sa d é m a r c h e 
est m e s u r é e ; jamais i l ne court ; son vol est beau 
et l ége r , analogue à celui de la cigogne brune. 
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La voix des ibis adulles n"est pas t rès-for te et 
s'exprime par krah ou gah. I l n'est oiseau de 
marais qui égale l ' ibis sacré en intelligence. 

Dans un voyage au sein des forêts vierges des 
bords du Ni l Bleu, je rencontrai, le 16 et le 17 
septembre, une telle quan t i t é d'ibis sacrés , 
qu'en deux jours je pus en prendre plus de 
vingt . Leurs vols se succéda ien t : ils allaient de 
la forê t dans la steppe pour faire la chasse aux 
sauterelles. Après avoir tué un ibis, i l ne m 'é t a i t 
pas diff ic i le d'en prendre d'autres. Sur les con
seils de mon domestique n è g r e , je maintenais 
ma victime relevée à Eaide d'un bâ ton , et elle 
me servait d'appeau. Tout vol qui passait dans 
la local i té s ' a r rê ta i t pour c o n s i d é r e r ce compa
gnon qui semblait vivant, et étai t reçu à coup 
de f u s i l . Bientô t nous a p p r î m e s que, pour pra
tiquer fructueusement cette chasse, i l fal lai t î a -
pidement enlever tous les ibis tués , sauf l 'ap
peau, pour ne pas effrayer les nouveaux arrivants. 

Ce ne f u t que plus tard que je connus la cause 
de ce rassemblement d'ibis : une partie de la 
fo rê t étai t i nondée , el ces prudents oiseaux l'a
vaient choisie pour y établ i r leurs nids. Y arriver 
étai t chose impossible. J 'offris deux francs pour 
un œuf : aucun Arabe ne put gagner cette 
somme. Le sol de la forê t é ta i t trop vaseux pour 
y arriver à pied et, d'un autre côté , l'eau étai t 
trop peu profonde pour qu'on pût se servir d'un 
canot. Quelque temps auparavant, j 'avais visi lé 
un pareil emplacement, mais d 'un accès bien 
plus faci le . C'était une île du Ni l Blanc, cou
verte de hauts mimosas, i nondée par les hautes 
eaux, et assez pour que l'on pû t , du bateau, 
monter sur les arbres. Je vis là que l 'ibis sacré 
nichai t sur une espèce de mimosa que les Arabes 
appellent harahsi, c ' es t -à -d i re « qu i se p ro tège », 
et dont les branches épaisses , en t re lacées et épi
neuses forment un f o u r r é i m p é n é t r a b l e . Les nids 
é ta ien t aplatis, et f o r m é s de branches de ha
rahsi ; l ' in té r ieur en étai t tapissé de brindilles et 
de quelques tiges d'herbes ; mais le tout étai t 
t r è s - l â c h e m e n t construit . Les œufs , au nombre 
de trois ou quatre par couvée , blancs, d'un grain 
assez grossier, ont à peu près le volume d'un 
œ u f de poule ou de canard. 

Plus lo in , à partir de cet é t ab l i s semen t , nous 
ne v îmes presque aucun ib is ; ces oiseaux sem
blaient donc s 'ê t re r a s semblés là de for t l o i n . 

L ' ihis sacré , dans mon opinion, peut bien man-
gcrdepetitsserpents, maisje necroispasqu' i ls en 
prenne aux individus de forte taille ou aux ser
pents venimeux. Pendant la saison des pluies, i l 
se nourr i t principalement, sinon exclusivement, 

d'insectes. Dans l'estomac de ceux que j ' a i tués,, 
j ' a i t rouvé des sauterelles et des coléoptères ; 
j ' a i vu des ibis captifs manger des reptiles, mais 
leur p ré fé re r manifestement des insectes. Hart
mann assure que l ' ibis mange aussi de petits 
mollusques d'eau douce. Autant son bec semble 
lourd , autant l'oiseau sait s'en servir adroite
ment. Avec la pointe, i l ramasse à terre les in
sectes les plus petits, i l les cueille sur les tiges-
d'herbes. « Rien n'est plus comique, dit Hart
mann, qu 'un ibis poursuivant des sauterelles. 
H lance son bec sur ces insectes; ceux-ci l'aper
çoivent- i ls à temps et se mettent-ils à s'enfuir, 
l 'ibis saute de r r i è r e eux, et ne se laisse pas re
buter par la rés is tance que lu i offrent les hautes 
herbes. I l finit par attraper une sauterelle, la 
broie dans son bec et l'avale. » 

C a p t i v i t é . — Les jeunes ibis que j ' a i élevés, 
furent d'abord nourris avec de la viande crue, 
qu'ils aimaient beaucoup. Ils t émoigna ien t leur 
fa im par un cr i singulier, qu'on peut rendre 
par : tzick tzick tzick, aussi bien que par tirrr 
tirrr tirrr A ce moment leur tê te et leur cou, 
tremblaient et ils battaient des ailes. Au bout de 
quelques jours, ils mangeaient dans la main, et 
après une semaine, toute nourr i ture leur con
venait. Leur donnait-on du pain, ils le portaient 
toujours dans l'eau avant de le manger. 

Ils fouil laient tous les trous, toutes les fentes, 
prenaient les animaux qu i s'y étaient cachés 
avec la pointe du bec, les l ança ien t en l'air et les 
rattrapaient. Ils chassaient volontiers les insectes, 
et é ta ient t rès - f r i ands de sauterelles. 

A partir du premier jour de leur captivité, ces 
ibis se m o n t r è r e n t silencieux, sér ieux , intelli
gents. Peu à peu, et sans que nous nous occupas
sions beaucoup d'eux, ils devinrent privés, con
fiants; ils arrivaient à notre appel, nous suivaient 
dans toutes les pièces de l'appartement. Quand 
on leur tendait la main, ils accouraient pour voir 
ce qu'on leur donnait ; en m ê m e temps,ils trem
blaient. Leur d é m a r c h e é ta i t lente et mesurée; 
cependant, avant qu'ils pussent bien voler, ils 
sautaient, souvent assez haut et avec adresse, 
lorsqu'ils voulaient se h â t e r . Ils restaient debout 
des heures en t i è re s . Chaque soir, nous les enfer
mions dans une caisse, et ils finirent par y entrer 
d ' e u x - m ê m e s , à la t o m b é e de la nui t . Le matin, 
ils en sortaient en poussant des cris de joie et 
parcouraient toute la cour. A u mois d'octobre, 
ils purent voler. D'abord ils se posè ren t sur un 
mur , puis sur le toi t , et finirent par s'éloigner à 
deux ou t rois cents pas, mais ils revinrent bientôt, 
et h partir de ce moment, ils ne qui t tè rent la 
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Fig. 152. L'Ibis sacré. 

cour que pour aller dans un j a r d i n vois in . 
Vers raidi, ils se r é f u g i a i e n t dans les endroits 
obscurs des appartements; souvent, ils se grou
paient en cercle, comme pour ten i r conseil . 
Parfois, deux se mettaient en face l ' u n de l 'autre , 
h é r i s s a i e n t les plumes de la t ê t e , qu ' i ls agitaient, 
battaient des ailes, cr iaient kek kek kek, et sem
blaient se saluer mutue l lement . Avant le d î n e r , 
ils al laient r é g u l i è r e m e n t rendre visite à la c u i 
sine et mendiaient un peu de pitance, j u s q u ' à ce 

xque le cuis inier ies e û t satisfaits. Celui qu i avait 
a t t r a p é le morceau é ta i t poursuivi par ses c o m -
p a g n o n s j u s q u ' à ce q u ' i l eû t mis sa proie en s û 
r e t é , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l l ' e û t a v a l é e . Dès qu' i ls 
voyaient porter les assiettes dans la salle à man
ger, ils y accouraient . Pendant le repas, ils se 
tenaient p r è s de nous, et attendaient. Si nous les 
regardions, ils sautaient t a n t ô t sur une caisse, 
t a n t ô t sur la seule chaise qu i f û t en notre pos
session, e l prenaient des morceaux de pain dans 
notre m a i n ou clans notre assiette. I ls a imaient 
tout p a r t i c u l i è r e m e n t à se coucher sur quelque 
chose de m o u . Mettai t -on dans la cour un som
mie r en cu i r , comme ceux que l 'on emploie au 

Soudan, on é ta i t sû r de les y voir b i e n t ô t c o u c h é * 
sur le ventre, les patles é t e n d u e s en a r r i è r e . I ls 
paraissaient se t rouver là t r è s à leur aise, et ne 
se levaient pas quand un de nous s 'approchai t . 
J'en vis une fois t ro is c o u c h é s ensemble sur un 
coussin. 

Us vivaient en bonne a m i t i é avec les autres 
oiseaux de l a basse-cour; jamais , d u moins , i ls 
ne les attaquaient, jamais non plus i ls ne se dis
putaient entre eux ; rarement ils s ' é l o i g n a i e n t les 
uns des autres, et la n u i t , i ls dormaien t s e r r é s 
l ' un contre l ' aut re . U n j o u r , nous a p p o r t â m e s 
dans la cour un v ie i l ib is , dont un coup de f eu 
avait cassé l 'aile ; ils couru ren t à l u i , l ' admi ren t 
dans leur s o c i é t é , et l ' i n i t i è r e n t te l lement à leur 
existence, q u ' i l f u t b i e n t ô t aussi a p p r i v o i s é 
qu 'eux . 

La grande chaleur leur é t a i t d é s a g r é a b l e , et 
ils se tenaient alors à l ' ombre , le bec o u v e r t , 
respirant largement . Ils a imaient le voisinage de 
l 'eau, et cependant ils se baignaient moins sou
vent qu 'on ne serait p o r t é à le c ro i re . Quand ils 
le faisaient, ils mou i l l a i en t t e l lement leurs p l u 
mes qu ' i l s ne pouvaient plus voler. 
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D'autres ibis que j ' a i observés plus tard, no
tamment au Jardin zoologique de Cologne, v i 
vaient aussi en paix avec les animaux qui par
tageaient le m ê m e enclos; mais ils exe rça ien t 
une certaine dominat ion sur les plus faibles, et 
semblaient prendre plaisir à les tourmenter. Ils 
avaient surtout for t à faire avec les flamants. 
Après s 'être app rochés silencieusement, la tê te 
r e n t r é e , ils leur l ança ien t des coups de bec dans 
les pattes, moins pour les pincer que pour les 
agacer. Le flamant, sentant un chatouillement 
désag réab le , s 'éloignait , regardait craintivemeut 
r i b i s . cherchait une autre place, et le m ê m e jeu 
r e c o m m e n ç a i t b ien tô t . Les flamants é ta ien t 
surtout malheureux en hiver, quand, r e n f e r m é s 
arec les ibis dans un espace resse r ré , ils ne pou

vaient leur échappe r . Les courlis, les barges, les 
hu î t r i e r s cèden t la place à l ' ibis, sans en atten
dre les coups de bec. 

J u s q u ' à p résen t , on n'a pas encore réussi à 
faire reproduire des ibis sacrés en capt ivi té . Je 
ne doute cependant pas que l 'on ne puisse y 
parvenir. I l est t r è s -p robab le que, dans l'antique 
Égypte , les ibis se reproduisaient dans un étal 
de demi-capt iv i té . 

Usages et p r o d u i t s . — Au Soudan, on ne 
chasse pas l 'ibis s ac ré , bien que sa chair soit 
savoureuse; cependant les i n d i g è n e s mangent 
ceux que le hasard met dans leurs mains. Les 
guerriers nègres ornent leurs coiffures des plu
mes éba rbées de cet oiseau. 

L E S P L A T A L É I D E S — PLATALEsE 

D e Lôffelreiher, the Spoonbills. 

C a r a c t è r e s . — Les plata lé idés ou becs en spa
tule, sont voisins des ibidés et forment une petite 
fami l le peu riche en espèces , niais nettement 
dé l imi t ée . Leur at t r ibut le plus ca rac té r i s t ique 
est dans la forme du bec. Cet organe, aussi haut 
que large à la base, est beaucoup plus large que 
haut dans le reste de son é t e n d u e et surtout à 
l ' ex t rémi té où les deux mandibules se dilatent 
en forme de spatule. Ils ont en outre le corps 
é p a i s ; le cou fort , et de longueur moyenne; la 
tê te petite. L ' é tude des organes internes montre 
la pa ren té qui existe entre les ibidés et les plata 
lé idés . La structure des os, d ' après Wagner, est la 
m ê m e que chez les falcinelles. Le c râne est 
b o m b é et arrondi ; le maxillaire s u p é r i e u r par
faitement renf lé . La colonne ve r t éb ra le com
prend seize ver tèbres cervicales, sept dorsales, 
sept caudales. Le sternum est assez large, le 
b r é c h e t moyen, et pourvu en a r r i è re de deux 
é c h a n c r u r e s membraneuses, profondes; les os 
de la fourchette ne s'articulent pas avec le b r é 
chet; l ' h u m é r u s est pneumatique. La langue est 
courte et large, l'estomac m u s c u î e u x . La tra
chée p r é sen t e une anse descendante t r è s -p ro 
n o n c é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p la ta lé i 
dés sont propres à l 'Ancien et au Nouveau Con
tinent, et chaque partie du monde a ses espèces 
propres. 

L E S S P A T U L E S — PL AT ALEA. 

Die Lôffelreiher, the SpoonbilU. 

Caractères. — Ce genre, sur lequel est fondé 
la famil le des p la ta lé idés , est ca rac té r i sé par un 
bec droi t , plat en dessus et en dessous, flexible, 
élargi à l ' e x t r é m i t é , à mandibule supérieure 
canne lée et s i l lonnée trans versalement à la base, 
t e rminée en crochet à la pointe; des tarses 
longs, forts , les trois doigts a n t é r i e u r s réunis à 
la base par une palmature relativement grande; 
des ongles petits et obtus; des ailes longues, 
larges, a iguës , la d e u x i è m e r é m i g e é t an t la plus 
longue; la queue courte, l é g è r e m e n t arrondie, 
f o r m é e de douze rectrices, un plumage épais et 
roide, identique dans les deux sexes, un peu va
riable selon l ' â g e , et g é n é r a l e m e n t de teinte 
un i fo rme ; la partie pos t é r i eu re du cou parfois 
o rnée d'une huppe; la gorge et généra lement 
une partie du sommet de la tê te , d é n u d é s . 

Les spatules se ressemblent tellement sous le 
rapport du genre de vie, q u ' i l nous suffira de 
faire l 'histoire de l'une d'entre elles. 

LA SPATULE BLANCHE — PL AT ALEA LEUCORODIA, 

Uer Lôffler, die Spatelgans, the Spoonbill. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 153), sauf une 
tache d'un jaune pâle à la gorge etsur les lorums, 
est e n t i è r e m e n t blanche. En outre, elle a l'iris 
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rouge-carmin , le bec no i r , avec la pointe jaune , 
les larses noirs , le cercle .c i rcumocula i re d 'un 
vert j a u n â t r e . La femel le est un peu plus petite 
que le m â l e ; les jeunes n 'on t n i huppe, n i cer
cle jaune à la partie i n f é r i e u r e d u cou. La spa
tule blanche a de 82 à 85 cent, de long , et 
l m , 4 3 d 'envergure; la longueur de l 'ai le est de 
47 cent., celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a Spatule 
blanche se trouve en Hollande, dans les P r o v i n 
ces danubiennes, dans le sud de la Russie, dans 
tout le centre de l 'Asie, jusqu 'aux Indes, et p ro 
bablement dans l ' A m é r i q u e d u N o r d . 

I l est assez singulier que la spatule, q u i , cha
que a n n é e , arrive en G r è c e à l ' é p o q u e du pas
sage, n 'y niche jamais . E l le ne se reprodui t pas 
non plus en I ta l ie , dans le m i d i de la France, n i 
en Espagne. Badde l'a r e n c o n t r é e dans les par
ties de la S ibé r i e q u ' i l a parcourues, et i l assure 
qu'elle existe dans toute la S i b é r i e septentrio
nale, la r é g i o n montagneuse e x c e p t é e . Swinhoe 
l'observa, en hiver , dans le sud de la Chine ; et 
Jerdon d i t qu'elle se mont re tous les ans aux I n 
des. J'en vis beaucoup aux bords des lacs d ' É 
gypte, et plus au sud, jusque vers Deu, dans la 
Nubie. Quelques-unes se sont a v a n c é e s t r è s - a v a n t 
dans le Nord : de là , l ' op in ion des naturalistes 
que cet oiseau appartient aux c o n t r é e s septen
trionales : toujours est-i l que son appari t ion r é 
g u l i è r e en Hollande a de quo i nous surprendre. 

M œ u r s , h a b i t udes e t r é g i m e . — A l i x Indes, 
aussi bien que dans tou t le Sud de l 'Asie et en 
É g y p t e , les spatules sont probablement des o i 
seaux s é d e n t a i r e s ; dans les pays plus septentrio
naux, elles arr ivent avec les cigognes, en mars 
et en avr i l , et elles qui t ten t le pays en a o û t et en 
septembre. Elles voyagent de j o u r comme les 
ibis , en une longue l igne transversale; mais elles 
ne semblent pas beaucoup se h â t e r , car elles 
s ' a r r ê t e n t partout où elles t rouvent à manger. En 
G r è c e , elles apparaissent vers l ' é q u i n o x e , en 
m ê m e t e m p s q u e l e s h é r o n s . A p r è s s ' y ê t r e a r r ê t é e s 
quelques jou r s , dans les marais, elles continuent 
leur voyage. En automne, elles suivent une 
route d i f f é r e n t e de celle du pr intemps. Dans les 
l ieux o ù elles se reproduisent, comme dans ceux 
où elles s é j o u r n e n t l 'hiver, les spatules p r é f è r e n t 
les bords des lacs et des marais aux cô tes de la 
m e r ; elles ne sont donc pas des oiseaux m a r i 
t imes comme on l'a d i t souvent; à la v é r i l é , on 
les rencontre là où la mer est peu profonde, où 
la plage est vaseuse, et leur c o n g é n è r e d ' A m é 
r ique , au superbe p lumage, se montre surtout à 
l 'embouchure des fleuves; mais i l y a là des 

condi t ions toutes p a r t i c u l i è r e s , et q u i f o n t que 
la plage ressemble en r é a l i t é à un vaste marais . 
La spatule blanche év i te les rives et les falaises 
couvertes de hautes plantes; elle recherche les 
bords vaseux des cours d'eau. Tan t qu 'el le cher
che sa n o u r r i t u r e , elle marche à pas c o m p t é s , 
le devant du corps i n c l i n é vers le sol , por tan t son 
bec al ternat ivement à droi te et à gauche, c o m m e 
le fa i t l 'avocette, f o u i l l a n t l 'eau et la vase. Rare
ment , on la voi t debout , le cou tendu ; d ' o r d i 
naire, elle le t i en t f l éch i , de tel le f a ç o n que la 
tê te semble reposer sur les é p a u l e s ; ce n'est que 
lorsqu'el le veut voi r au l o i n qu 'e l le tend le cou . 
Sa d é m a r c h e est grave et m e s u r é e , plus é lé 
gante cependant que celle de la c igogne; son 
vol est beau et f ac i l e ; souvent l 'oiseau plane et 
déc r i t des cercles. La spatule, lorsqu'el le vole, 
d i f f è r e d u h é r o n en ce qu'elle é t e n d son cou ; de 
la cigogne en ce qu 'el le bat des ailes plus sou
vent et plus p r é c i p i t a m m e n t . On entend rare
ment son c r i , en l i b e r t é , et jamais si elle est en 
cap t iv i t é . Ce cr i est si s imple, q u ' i l est d i f f i c i l e de 
le noter ; on ne peut d u reste l 'entendre q u ' à une 
t r è s - c o u r t e distance. 

Pa rmi ses sens, la vue est le plus par fa i t ; l ' ou ï e 
est bonne ; îe toucher doi t ê t r e assez d é v e l o p p é , 
car le bec est chez elle u n organe de tact assez 
parfa i t . 

Par ses m œ u r s e l ses habitudes, la spatule 
blanche se rapproche beaucoup de l ' i b i s ; elle 
d i f f è re no tab lement , par contre , des cigognes et 
des h é r o n s . C'est un oiseau pruden te t in te l l igent , 
qu i sait se p l ie r aux circonstances et avoir des 
choses une jus te a p p r é c i a t i o n . Confiante là où 
elle sait n 'avoi r r i en à cra indre , elle est excessi
vement craint ive par tout o ù l ' on f a i t la chasse 
aux oiseaux de marais. 

Les spatules sont sociables, et vivent entre 
elles en parfai te ha rmonie . C'est avec une v é 
ri table satisfaction que j ' a i vu deux de ces o i 
seaux se rendre des services r é c i p r o q u e s , se l i s 
ser mutue l lement les plumes du cou . On ne peut 
assister à un spectacle plus i n t é r e s s a n t . Elles 
restent plusieurs minutes s e r r é e s l 'une contre 
l 'autre , dans le seul 1 ut, s cmb le - t - i l , de se ca
resser. Jamais des querelles ne s ' é l èven t dans 
une bande de spatules. La ja lousie cependant 
peut se met t re pa rmi elles, et un i n d i v i d u af
f a m é poursuivre un de ses compagnons q u i , 
plus heureux, a c a p t u r é une p ro i e ; mais jamais 
elles n en arr ivent à se menacer. Je crois p o u 
voir conclure de mes observations qu 'une spa
tule ne peut vivre sans la soc ié t é de ses sembla
bles ; j e ne me rappelle pas en avoir jamais vu 
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Fîg. 153. La Spatule blanche. 

une isolée . A u mil ieu des autres oiseaux qu i 
partagent son habi ta t , la spatule blanche vi t 
inoffensive et paisible; elle conserve de bons 
rapports avec tous, et semble ê t r e heureuse 
quand on la laisse en paix. Jamais, m ô m e , elle 
ne se laisse aller à tourmenter ou à agacer ses 
compagnons. 

Comme la plupart des h é r o d i o n s , la spatule 
blanche est un oiseau diurne, qu i , au coucher 
du soleil, se livre au repos. Cependant, dans les 
nuits éc la i rées par la lune, i l l u i arrive parfois 
d'aller chercher p â t u r e . J'en vis qui é t a i en t ainsi 
occupées à onze heures du soir, sur les bords 
du lac Mensaleh ; mais c'est là une exception. 
D'ordinaire, avant le coucher du soleil, la spa
tule gagne l 'endroit ou elle passe la nu i t , et y 
demeure jusqu'au mat in . Vers m i d i , elle aime 

aussi à se percher sur les arbres, et à s'y repo
ser. Tout le temps qu'elle est à terre, ou qu'elle 
court dans l'eau, elle est occupée à chercher de 
la nourr i ture . 

I l est à peu près certain que la spatule sej 
nour r i t surtout de petits poissons ; en captivité, 
du moins, elle les p ré fè re à tout autre aliment. 
Elle peut en avaler qui ont de 14 à 16 cent, de 
long. Elle les prend t r è s - a d r o i t e m e n t avec son 
bec, les retourne, puis les avale, la tête la pre 
m i è r e . Elle mange en outre d'autres petits ani 
maux aquatiques, des c r u s t a c é s , des mollusques 
à coquilles, des reptiles, des insectes. 

Les spatules restent en sociétés , m ê m e dans la 
saison des amours. Dans les local i tés où elles 
sont nombreuses, elles forment des colonies, 
et construisent sur un m ê m e arbre autant de 
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Fig. 154. Le Savacou huppé (p. C27). 

nids q u ' i l peut en conten i r . Dans certains 
endroits , elles nichent dans les roseaux; mais 
cela n 'arr ive sans doute que dans les loca
l i tés où i l n 'y a pas d'arbres. Le n id de la spa
tu le est l a r g e , g r o s s i è r e m e n t construi t avec 
quelques branches s è c h e s et des tiges de r o 
seaux ; i l est t ap i s sé i n t é r i e u r e m e n t de feui l les 
s è c h e s et de joncs. Chaque c o u v é e est de deux 
ou trois œ u f s , ra rement de quatre . Ces œ u f s , r e 
la t ivement g rands , à coqui l le épa i s se , à grain 
grossier, sont blancs, s e m é s de taches n o m 
breuses d 'un gris r o u g e â t r e pâ l e et jaune p â l e . 
I l est probable que le m â l e et la femelle les 
couvent a l te rna t ivement ; tous deux, d u moins , 
concourent à é l eve r leurs pet i ts . Ceux-ci, dès 
qu ' i l s on t pr is l eur essor, sont conduits dans les 
marais. I ls restent avec leurs parents non-seu
lement pendant le voyage, mais encore pendant 

BitEBM 

le s é j o u r dans les quart iers d ' h i v e r ; i ls rev ien
nent avec eux, et ne se r é u n i s s e n t ensemble en 
troupes que lorsqu ' i ls ont t rois ans, et qu ' i l s 
sont capables de se reprodui re . 

Chasse. — Aut re fo i s , on chassait la spatule 
au faucon, a u j o u r d ' h u i on la chasse encore dans 
certaines l oca l i t é s , pour se p rocure r sa chair 

'savoureuse; cependant, elle est en g é n é r a l peu 
i n q u i é t é e . 

C a p t i v i t é . — L e s j e u n e s spatules, prises au 
n i d , s 'habituent fac i lement à la c a p t i v i t é ; elles 
se f o n t à un r é g i m e v a r i é , an ima l ou v é g é t a l ; 
elles apprennent à c o n n a î t r e leur m a î t r e , le sa
luen t en claquant d u bec quand elles l ' a p e r ç o i 
vent. On peut les dresser à sor t i r de leur enclos 
et à y rentrer . G r â c e à leurs m œ u r s douces et 
paisibles, on peut les laisser au m i l i e u des o i 
seaux de basse-cour. 

I V - m 
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L E S C A N C R O M I D Ë S — CANCROMA TA. 

Die Kahnschniibler. the Boat-Bills. 

On connaissait depuis longtemps une espèce 
s ingul iè re d 'hérodion de l ' A m é r i q u e mér id io 
nale, remarquable surtout par la forme de son 
bec. Dans ces dern iè res années , on a découver t 
en Af r ique un autre oiseau qui en paraî t beau
coup plus voisin que d'aucune autre espèce . 

•Néanmoins , i l est encore douteux si l 'on doit 
r é u n i r ces deux oiseaux en une m ê m e famil le , 
comme nous le faisons. 

C a r a c t è r e s . — Les ca rac t è re s des cancro-
midés sont les suivants : corps vigoureux; cou de 
longueur moyenne, é p a i s ; bec fo r t , grand, large, 
haut, b o m b é ; tarses hauts; doigts longs; ailes 
longues, larges, arrondies; queue de longueur 
moyenne, droite, composée de douze rectrices; 
plumes grandes et molles; occiput s u r m o n t é 
d'une courte huppe. 

LES BALÉNICEPS — BAL/ENICEPS. 

Die Schuhschndbe/, the whale-headed Storks. 

Caractères. — Les baléniceps, ainsi nommés 
à cause de la forme de leur bec, qui rappelle 
la baleine, ont une tê te volumineuse, un bec: 
fo r t , en forme de sabot, à a rê te dorsale l é 
g è r e m e n t incu rvée , fortement crochu, à man
dibule in fé r i eu re large, se prolongeant j u s q u ' à 
l 'art iculation temporo-maxil laire par une mem
brane dure, coriace; des tarses t r è s -é l evés ; des 
doigts longs, a r m é s d'ongles vigoureux; des 
ailes larges, longues, obtuses, les t ro is ième et 
q u a t r i è m e rémiges é t an t les plus longues; une 
queue moyenne, coupée c a r r é m e n t à l ' ex t ré 
m i t é ; l 'occiput s u r m o n t é d'une petite huppe. 

Ce genre est r ep résen té jusqu ' ic i par une 
espèce unique. 

LE BALÉNICEPS ROI — BALENICEI'S JiEX. 

Der Sehuhschnabel, the whale-headed Stork. 

Caractères. — Le baléniceps-roi (Pl. XXXIII) 
est plus remarquable par la forme s ingu l i è re de 
son bec, qui a valu à l'oiseau le nom vulgaire de 
bec-en-sabot, que par son plumage. I l a simple
ment, en effet, toutes les parties s u p é r i e u r e s du 
corps d'un brun b leuâ t r e plus ou moins foncé , 
selon les régions , avec les plumes du manteau 
et les couvertures supér i eu res des ailes bo rdées 

de b l a n c h â t r e sur les deux c ô t é s ; la touffe 
S de plumes de l 'occiput deda couleur du dos; 
I tout le dessous du corps d'un gris c e n d r é ; les 

r émiges et les rectrices no i râ t r e s à la face supé
rieure. L 'œi l est jaune-clair, le bec couleur de 
corne et les pattes sont noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce géant des 
échass iers vi t en grand nombre dans les ma
rais des bords du N i l Blanc et de quelques-uns 
de ses affluents, surtout dans les pays des nègres 
Kitsch et des nègres Nuër , entre le 5° et le 8°de 
latitude nord. 

Mie i . r s , habi tudes et r é g i m e . — Heuglin 
et Pelherick nous ont fa i t c o n n a î t r e récemment 
le genre de vie des ba lén iceps en l iber té . D'ordi
naire, on les ape rço i t en petites troupes, parfois 
en bandes de plus de cent individus. Quand on 
les effraye, ils volent en rasant la surface de 
l'eau et s'abattent b ien tô t . Les t ire-t-on, ils s'é
lèvent haut dans les airs, déc r iven t des cercles, 
planent longtemps et vont se poser à la cime 
des arbres. Aussi longtemps qu'ils voient dans 
le voisinage des personnes suspectes, ils ne re
tournent plus à l'eau. Ils ne dorment pas sur des 
arbres, mais sur le sol. 

Dans sa d é m a r c h e et son vo l , le baléniceps 
ro i ressemble beaucoup au marabout. I l ne fait 
entendre d'autre bru i t qu 'un claquement du 
bec analogue à celui de la cigogne. I l se nour
r i t surtout de poissons, qu ' i l prend très-habile
ment avec son bec, en entrant dans l'eau jus
q u ' à la poi tr ine. Petherick assure que ses gens 
ont vu cet oiseau prendre des serpents d'eau (?) 
avec son bec et les tuer; i l ajoute qu ' i l ne dédai
gne pas les intestins des animaux morts, et que 
pour se les procurer, i l d é c h i r e le ventre des ca
davres, comme le fait le marabout. 

La saison des amours a l ieu dans les mois de 
ju i l l e t et d ' a o û t et co ïnc ide avec la saison des 
pluies. Le ba lén iceps choisit pour établir son 
n id une petite é m i n e n c e dans les joncs ou dans 
l 'herbe, tout au bord de l'eau, surtout si cette 
é m i n e n c e forme une île ; l'oiseau creuse dans la 
terre une légère dépress ion , et y dépose ses œufs, 
sans la tapisser p r é a l a b l e m e n t de plumes ou de 
ma t i è r e s végé ta les . A u dire de Heuglin, les œufs 
sont relativement petits, ovoïdes , blancs, à lé
gers reflets b l e u â t r e s ; plus tard, par l'effet de 
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l ' i ncuba t ion , i ls prennent une teinte b r u n â t r e et 
se salissent. Leur coqui l le é p a i s s e , finement gre- | 
nue, d 'un ver t f o n c é lorsqu'on la regarde par 
transparence, est recouverte d 'un endui t cal 
caire lisse, sur lequel se t rouvent souvent des 
impressions e x t é r i e u r e s . Cet endui t est, pa r -c i 
p a r - l à , s o u l e v é en bul les , et manque vers la 
.pointe. Le m ê m e auteur assure que les jeunes , 
pris au n i d , sont faciles à é l eve r avec des pois
sons et à apprivoiser. Pe ther ick , par contre, d i t 
que tous lesjeunes qu i on t é t é pris par ses gens, 
sont mor ts ; qu'ayant f a i t couver les œ u f s de 
cette e s p è c e par des poules, les jeunes qu i en 
provinrent n'avaient absolument r ien des allures 
des poussins; qu 'on du t , par c o n s é q u e n t , char
ger des n é g r e s s e s de les é l e v e r , et employer p l u 
sieurs n é g r i l l o n s à chercher les poissons vivants 
dont on les nourr issai t . Je ne puis expr imer tous 
les doutes que m' inspi re cette h i s to i re . Si les 
jeunes que Pether ick a pris au n i d sont mor ts , 
c'est que des soins convenables leur ont f a i t d é 
faut , et H e u g l i n , j e crois, a raison dans ce q u ' i l 
avance. Mais ce qu i est cer ta in , c'est que Pethe
r i c k , le p remier , amena en 1860 un b a l é n i c e p s 
r o i vivant à Londres . On ne p u t le conserver, 
mais i l v é c u t assez longtemps cependant pour 
que W o l f a i t pu en pub l ie r un dessin fa i t d'a
p r è s na ture . 

LES SAVACOUS — CANCROMA. 

Die Savakus. 

Caractères. — Les savacous ont le corps vi 
goureux; le cou cour t et f o r t ; la t ê t e massive, 
aplatie s u p é r i e u r e m e n t ; la mand ibu le s u p é r i e u r e 
b o m b é e , f a ib lement c o u r b é e en fo rme de cu i l l e r 
r e n v e r s é e , à c r ê t e dorsale obtuse, à poin te cro
chue, à mand ibu le i n f é r i e u r e large, aplat ie, d i 
visée j u s q u ' à sa par t ie a n t é r i e u r e , l'espace entre 
les deux branches é t a n t o c c u p é par une m e m 
brane n u e ; les ailes for tes , assez longues, o b t u 
ses, la q u a t r i è m e r é m i g e é t a n t la plus l o n g u e ; la 
queue assez cour te , presque t r o n q u é e à angle 
d r o i t ; des tarses assez é l e v é s , g r ê l e s ; les jambes 
couvertes de p lumes presque j u s q u ' à l ' a r t i cu l a 
t i o n l ibio-tarsienne ; u n plumage m o u , d é c o m 
p o s é ; l 'occiput et la nuque garnis d'une longue 
touffe de plumes. 

L E S A V A C O U î i u r i K — CANCHOBIA COCIILEAIUA. 

Der Savaku, the Boat-Bill. 

Caractères. — Le savacou huppé (fig. 154), le 
bec-en-cuiller, comme on le n o m m e vulga i rement . 
a les p lumes du dos et des é p a u l e s é b a r b é e s ; la 
r é g i o n naso-oculaire et la gorge nues; le f r o n t , 
la gorge, les joues, le devant du cou blancs; le 
bas du cou et la po i t r ine d 'un blanc j a u n â t r e ; les 
plumes d u dos d 'un gris c l a i r ; la part ie p o s t é 
r ieure et s u p é r i e u r e du cou et le ventre d 'un roux-
c h â t a i n f o n c é ; les flancs no i r s ; les r é m i g e s et les 
rectrices d 'un gris b l a n c h â t r e ; l 'œi l b r u n , b o r d é 
d 'un cercle g r i s ; le bec b r u n ; les bords de la 
mandibule i n f é r i e u r e j aunes ; les tarses j a u 
n â t r e s . Le savacou a 00 cent , de long , et l m , 0 4 
d 'envergure; la longueur de l 'ai le est de 31 cent . , 
celle de la queue de 12. 

La femelle est un peu plus pet i te ; les jeunes 
sont d 'un b r u n roux , avec le dos f o n c é et la 
po i t r i ne plus c la i re . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e , 
la seule d u genre que l ' on connaisse, habite les 
savanes n o y é e s du Brés i l et de la Guyane. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L e s r é c i t s d e s 
voyageurs, quelque incomplets qu ' i l sso ient ,nous 
apprennent cependant que le savacou, que nous 
regardons comme vois in du b a l é n i c e p s , en d i f f è r e 
beaucoup par son genre de vie. Le savacou habite 
les buissons et les roseaux q u i couvrent les rives 
de tous les fleuves du Brés i l . Dans la saison des 
amours, on le rencontre toujours sol i taire , ou par 
paires. On le vo i t p e r c h é assez haut sur les 
arbres q u i surplombent l 'eau. U est plus c o m 
m u n dans l ' i n t é r i e u r des f o r ê t s vierges que sur 
les cô te s de la mer . Quand une barque s'appro
che, i l saute rapidement de branche en branche, 
et d i s p a r a î t aux regards. U se n o u r r i t d 'animaux 
aqualiques, mais non de poissons. Le prince de 
W i e d ne t rouva que des vers dans l 'estomac de 
ceux q u ' i l tua , et i l c ro i t que cet oiseau ne peut 
prendre des poissons avec son bec é n o r m e en 
f o r m e de nacelle. Jamais cet auteur n'a en
tendu la voix du savacou. Schomburgk d i t q u ' i l 
f a i t claquer ses mandibules , comme la cigogne, 
du moins lorsqu 'on le prend . On ne sait presque 
r ien de son mode de r ep roduc t ion . Son œ u f est 
a r rond i ou a l l o n g é , bla i o terne et sans taches. 
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L E S S C 0 P 1 D É S — SCOPJ. 

Die Schattenvôgel, the Numidian Crânes. 

C a r a c t è r e s . — La famil le des scopidés est 
principalement carac tér i sée par un corps ra
massé , presque cylindrique, un cou gros et court, 
une tê te volumineuse; un bec épais à la base, 
t r è s - c o m p r i m é sur les côtés , à mandibule infé
rieure, plus courte, plus é t ro i te que la supé r i eu re 
et t r o n q u é e à son ex t r émi té ; des doigts a n t é 
rieurs unis à la base par une membrane for
tement é c h a n c r é e . La famil le des scopidés ne 
peut ê t re placée qu 'à côté des savacous ; cepen
dant on ne peut la cons idé re r comme é tab l i ssan t 
une transit ion entre ces oiseaux et les cigognes 
ou les h é r o n s . 

Cette famil le ne comprend qu 'un genre, qui 
l u i - m ê m e ne renferme qu'une espèce . 

LES OMBRETTES — SCOPUS. 

Die Schattenvôgel, the Numidian Crânes. 

Cavactères. — Indépendamment des attributs 
assignés à la famil le , les ombrettes sont ca rac té 
risées par un bec plus long que la tê te , convexe, 
à c rê te vive, l é g è r e m e n t renf lé en dessous, avec 
un sil lon de chaque côté , s ' é t endan t j u s q u ' à la 
pointe, qui est l é g è r e m e n t f léchie ; des ailes lar
ges, arrondies, la t ro i s i ème penne é t a n t la plus 
longue; une queue méd ioc re , rectiligne fo rmée 
de douze rectrices; des tarses de moyenne hau
teur ; un pouce court, portant à terre sur toute 
sa longueur; l'ongle du doigt méd ian dent icu lé ; 
un plumage s e r r é ; l 'occiput s u r m o n t é d'une lon
gue huppe. 

L'O.MBIUiTTE DU SÉNÉGAL - SCOPUS UMBHETTA. 

Caractères. — C'est la seule espèce du genre, 
avons-nous di t , que l 'on connaisse (fig. 155). Elle 
est d'un brun terre d'ombre presque h o m o g è n e , 
avec le ventre un peu plus clair que le dos, les 
r émiges plus foncées et plus brillantes. Les rec
trices ont à leur ex t r émi té une large bande brun-
pourpre, et plusieurs bandes é t ro i les , i r r é g u 
l ières dans leur moi t ié basilaire. L'œil est brun-
foncé , le bec noir , et les tarses sont d'un b run 
no i r â t r e . Cet oiseau a 56 cent, de long et l m , 1 0 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 32 cent., 
celle de la queue de 17. 

La femelle ne diffère pas du m â l e . 

( D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'ombretl? 
habite tous les pays de l ' i n té r i eur et du sud de 
l 'Af r ique ,y compris Madagascar et le sudde l'Ara
bie ; mais elle semble n 'ê t re commune nulle part 
Je l'ai vue souvent dans les cont rées que j ' a i par
courues, toujours seule ou par paires. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L'ombrette 
est d'une apparence s ingu l i è re . Sur pied, elle n'a 
rien du port é légant du h é r o n ; son cou est flé
chi , sa huppe est inc l inée sur le dos, et sa lôte 
semble reposer sur ses épau les . Hartmann t!;t 
qu 'à la voir on la prendrait pour un corbeau, n'é-
taier t sa huppe et ses longues pattes d'échassier. 
Poui moi , je la comparerais plus volontiers à cer
tains ib idés . Lorsque rien ne la dé range , elle joue 
avec r-ia huppe, l 'élevant et l'abaissant alternati
vement. Souvent elle demeure plusieurs minu
tes c o m p l è t e m e n t immobi le . Sa démarche est 
légère , gracieuse, m e s u r é e ; jamais elle ne court. 
Son vol ressemble à celui de la cigogne. L'om
brette vole en ligne droite, plane souvent, s'é
lève f r é q u e m m e n t à une t rès-grande" hauteur. 
Jamais je n'ai entendu son c r i . 

On ne rencontre cet oiseau q u ' a u p r è s des pe
tits cours d'eau qui traversent la forêt , et sur les 
rives du fleuve couvertes d'arbres. L'ombrettesy 
p r o m è n e , t r a n q u i l I e e t silencieuse, tantôt entrant 
dans l'eau comme les oiseaux de marais, tantôt 
prenant sa nourr i ture sur lebord de leaucomme 
les petites espèces de h é r o n s . D 'après mes obser
vations, elle se nour r i t surtout de poissons; d'au
tres naturalistes nous apprennent qu'elle mange 
aussi des mollusques, des reptiles, des grenouil
les, de petits serpents, des c rus t acés , des vers el 
des larves. Le mâle et la femelle d 'un même cou
ple ne demeurent pas ensemble; ils semblent va
quer i so lément à leurs occupations, et ne se re
joindre que pour peu de temps. L'ombrette est 
surtout active au c r épuscu l e . Peu t - ê t r e faut-il la 
compter parmi les oiseaux à demi nocturnes. Sans 
ê t re t rès -cra in t ive , elle est assez prudente; elle 
diffère des autres h é r o d i o n s e n ce que, lorsqu'elle 
se voit poursuivie, au lieu de f u i r au loin, elle 
ne va qu ' à une centaine de pas, s 'arrê te et at
tend que l 'on continue à la chasser pour repren
dre sa fu i te . 

J'ai vu souvent son nid é n o r m e , à ouverture 
parfaitement circulaire, mais sans le reconnal-
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Ire. Delegorgue et J . Verreaux l 'on t parfa i te
ment d é c r i t . Ceux que j ' a i o b s e r v é s se t r o u 
vaient sur tout à la b i f u r c a t i o n des branches 
i n f é r i e u r e s des mimosas, à une assez fa ib le hau
t e u r ; d ' a p r è s J . Verreaux, l 'ombret te n ichera i t 
aussi sur les arbres et les arbustes é levés . Ces 
nids sont construits t r è s - a r t i s t e m e n t avec des 
branches et de l ' a rg i le . 

E x t é r i e u r e m e n t , ils ont de t m , 6 5 à 2 m è t r e s 
de d i a m è t r e et environ autant de hauteur ; ils 
sont b o m b é s en fo rme de d ô m e . L ' i n t é r i e u r est 
d iv isé en trois chambres, c o m p l è t e m e n t s é p a 
r é e s l 'une de l 'autre : ant ichambre, chambre à 
demeurer, chambre à coucher. Ces chambres 
sont aussi bien construites que l'est l ' i n t é r i e u r 
d u n i d ; l ' en t r ée enes t jus tesuf f i san tepourdonner 
passage à l 'oiseau. La d e r n i è r e est s i t uée plus 
haut que les deux a n t é r i e u r e s , et de façon à ce 
que l 'eau, q u i y entrerai t , puisse s'en é c o u 
ler. Mais le tout est si solidement é t a b l i , que 
les pluies m ê m e les plus fortes ne peuvent l'en
dommager . D'ail leurs, le cas é c h é a n t , les ora-
brettes ont b i e n t ô t fa i t de r é p a r e r les d é g â t s . 
La chambre à coucher est la plus vaste ; elle est 
aussi la plus r e c u l é e , et c'est là que le m â l e et la 
femelle couvent al ternativement. Les deux œ u f s 
qu i composent toute la c o u v é e , y reposent sur 
une couche molle de roseaux et de feui l les . 

La p i è c e moyenne sert à recevoir le p rodu i t 
des chasses. Dans toute saison, l 'on y trouve des 
os d'animaux d e s s é c h é s ou p u t r é f i é s . La chambre 
a n t é r i e u r e , la plus petite des trois , est une sorte 
de g u é r i t e où se t ient lo i seau , vei l lant à tout ce 

q u i se passe, avertissant sa compagne par un c r i 
rauque et l ' i nv i t an t ainsi à prendre la f u i t e . 
J . Verreaux a r e m a r q u é que l ' ombre t te en sen
t inel le est t ou jou r s c o u c h é e sur le ventre , la 
t ê t e tendue, de f a ç o n à apercevoir à temps le 
danger. 

Les jeunes ombrel tes ne qu i t t en t le n i d que 
for t ta rd . J u s q u ' à ce moment , les parents sont 
f o r t o c c u p é s à leur apporter leur n o u r r i t u r e , 
sur tout peu a p r è s le lever du soleil et peu avant 
son coucher. Les jeunes é c l o s e n t presque nus ; 
ils n 'ont qu 'un rare duvet g r i s -b run . J . Ver 
reaux cro i t se rappeler, sans en ê t r e t r è s - s û r , 
que les œ u f s sont d 'un blanc v e r d â t r e , s e m é s de 
quelques taches peu nombreuses. C'est du moins 
ce que nous en d i t Har t l aub . Plus r é c e m m e n t , 
Monte i ro et Middle ton ont d é c r i t le n id de l ' o m 
brette. Le premier de ces auteurs d i t que les 
i n d i g è n e s d 'Angola l u i on t a s s u r é que l ' o m 
brette ne b â t i s s a i t pas son n id e l l e - m ê m e , et 
qu'elle s 'emparait de celui d 'un autre oiseau ; 
mais Middle ton la v i t o c c u p é e à cette construc
t ion . Une fois , cet auteur t rouva sur le m ê m e 
arbre trois nids se touchant, à environ deux 
m è t r e s au-dessus du sol. Us é t a i e n t assez solides 
pour porter le poids d 'un h o m m e ; mais les 
chambres en é t a i e n t fo r t peti tes; à peine l ' o i - , 
seau pouvai t - i l y t rouver place. 

Mi l l e l é g e n d e s ont cours chez les peuplades de 
l ' A f r i q u e au sujet de l ' ombre t t e : ainsi , les ha
bitants d 'Angola cro ient que l ' homme qu i se ba i 
gne dans la m ê m e eau qu 'une ombret te est 
f r a p p é d'une é r u p t i o n c u t a n é e . 

L E S C I C O N I I D E S — CICONIE. 

Die S torche. 

C a r a c t è r e s . — Les c i con i idés ont le bec 
long , d ro i t , conique ou c u n é i f o r m e , parfois un 
peu r e c o u r b é en haut , quelquefois bâ i l l an t au 
m i l i e u , c o m p r i m é vers la pointe ; plus long et 
plus massif que celui des h é r o n s ; des tarses 
longs, forts , nus bien au-dessus de l ' a r t i cu la t ion 
t ibio-tarsienne; les doigts cour t s ; les a n t é r i e u r s 
re l iés par une palmature q u i embrasse la pre
m i è r e phalange du m é d i a n et de l 'externe et 
q u i est moins é t e n d u e entre le m é d i a n et l ' i n 
terne ; des ongles épa i s , é c h a n c r é s . sauf le m é 
d i a n ; des ailes grandes, longues et larges, à 
t r o i s i è m e ou q u a t r i è m e r é m i g e la plus longue ; 
une queue courte , a r rondie , f o r m é e de douze 
pennes; les plumes du cou et de la t ê t e , chez 
plusieurs, longues et é t r o i t e s ; chez quelques-

uns, courtes et a r rondies ; chez d'autres, rares, 
laineuses, ressemblant m ê m e à des po i l s ; chez 
quelques autres encore, t e r m i n é e s par une corne 
en forme de lance; les autres plumes g r a n 
des, s e r r é e s , lisses; le p o u r t o u r de l 'œi l et la 
gorge, quelquefois les joues et la part ie a n t é 
r ieure de la t ê t e nus. Les couleurs du p lumage , 
d i s t r i b u é e s par grandes masses, sont souvent 
belles e l br i l lantes . Les deux sexes d i f f è r e n t l ' un 
de l 'autre par leur t a i l l e ; le p lumage des jeunes 
est plus terne que celui des adultes. 

Les grandes e s p è c e s ont un squelette massif. 
L a b o î t e c r â n i e n n e est fo r t emen t b o m b é e ; la 
cloison in ter orbi ta i re c o m p l è t e m e n t osseuse. 
L ' o n compte quinze v e r t è b r e s cervicales, sept 
dorsales et sept caudales; les p r e m i è r e s sont 
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moins a l longées et autrement infléchies que 
chez les autres h é r o d i o n s ; les dorsales ne sont 
pas réun ies entre elles; la de rn iè re seule est 
soudée aux ver tèbres lombaires. Le sternum est 
quad r i l a t è r e , et p résen te une é e h a n c r u r e posté
rieure; le b r é c h e t est très-élevé vers la région 
cervicale; la plupart des os sont pneumatiques. 
La langue est t r è s -cour te , nullement proportion
née à la longueur du bec et a la forme d'un 
triangle isocèle a l longé ; ses bords sont lisses ; 
elle est unie, et point co rnée . L 'œsophage va en 
s 'é largissant , et se continue insensiblement avec 
le ventricule s u c c e n t u r i é , qui se distingue à peine, 
e x t é r i e u r e m e n t , du gésier . La t r a c h é e - a r t è r e 
est d é p o u r v u e de larynx in f é r i eu r , elle est en 
outre remarquable par la longueur et la r ig idi té 
de ses divisions. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c iconi i -
dés habitent toutes les parties du monde ; on les 
trouve sous chaque zone, mais surtout dans la 
zone tropicale. 

l l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Les ciconi idés 
ont un habitat for t varié ; on peut cependant 
dire d'une façon généra le qu'ils p r é f è r e n t les 
plaines humides aux lieux secs et é levés ; ils 
manquent dans les steppes et dans le déser t 
comme dans les montagnes. La plupart recher
chent les forê ts , car tous aiment à passer la 
nui t sur des lieux élevés, surtout sur des arbres; 
quelques-uns seulement deviennent les hô tes 
de l 'homme, et nichent sur les toits des maison-. 
Les espèces qu i vivent dans le nord é rn igren t ; 
quelques-unes parcourent m ê m e des espaces 
cons idé rab le s ; celles qui habitent le sud errent 
avec une certaine r é g u l a r i t é , se montrent à des 
époques à peu près fixes dans les lieux où elles 
nichent, et les qui t tent quand leurs petits sont 
capables de voler. 

Tous les ciconi idés se ressemblent plus ou 
moins par leur genre de vie. Ils se tiennent de
bout, le cou droi t ou légèrement r e c o u r b é en S; 
ils marchent avec une certaine d i g n i t é ; entrent 
fort avant dans l'eau, ce que leur permet la lon-
g i i f i r de leurs jambes; ils ne nagent cependant 
que quand ils y sont contraints; ils volent bien, 
facilement, souvent à une grande hauteur. Leur 
vol ressemble plus à celui des ibis et des spatu
les q u ' à celui des h é r o n s ; ils planent f r é q u e m 
ment ; souvent ils décr ivent des spirales super
bes; en volant, ils é t enden t le cou et les pattes, 
ce qui permet de les reconna î t re de for t lo in . On 
ne peut pas dire qu'ils aient de la voix ; les seuE 
sons qu'ils fassent entendre, sont au plus des 
s i r < î e m e n l s . 31s remplacent le cri par un claque

ment du bec, variant suivant le deg ré d'excita-
1 tion de l'oiseau. Us ont pour ainsi dire une 
! tenue digne et grave, et font preuve de beaucoup 

de prudence quand les circonstances l'exigent. 
Plusieurs espèces se sont placées volontairement 
sous la protection de l 'homme, sont devenues 
à demi domestiques ; mais elles ne sont pas es
claves; elles ont su conserver toute leur indépen
dance. Les ciconiidés vivent en paix entre eux 
et avec les autres grands oiseaux de marais ou 
aquatiques. Cependant, ils ne contractent pas 
avec ceux-ci des liens d ' ami t ié et ils ne sont pas 
d'humeur à en rien souffr i r . Quant aux petits 
animaux, ils sont pour eux des p réda t eu r s ; ils ne 
se contentent pas de manger des reptiles, des 
poissons, des insectes et des vers; ils font aussi 
la chasse à tous les animaux plus faibles qu'eux, 
et les tuent sans pi t ié . Quelques-uns même se 
préc ip i t en t sur les charognes avec autant d'avi
dité que les hyènes ou les vautours. Malgré leur 
voraci té , ils ne sont cependant pas très-nuisi
bles; au contraire, ils rendent à l'homme de 

! t r è s -g rands services. Tous ont des habitudes 
j diurnes. 

Les diverses espèces de c iconi idés ne diffèrent 
pas beaucoup, sous le rapport du mode de re
production. Toutes construisent de grands nids, 

j en branches sèches , et en tapissent l'excavation 
avec des substances plus molles. Ces nids ou 

! p lu tô t ces aires sont établ is sur des arbres éle
vés ou sur des édif ices . Chaque couvée est peu 
nombreuse. Les œufs sont grands, unicolores. 
La femelle couve seule; mais le mâle paraît lui 
être t r è s -dévoué . Tant que la femelle est sur les 
œufs , i l lui apporte à manger, et plus tard i l s'oc
cupe aussi de l ' éduca t ion des petits. 

C a p t i v i t é . — On peut apprivoiser les ciconii
dés, les habituer tellement à nos demeures qu'ils 
en partent, y reviennent, y demeurent même 
l 'hiver, on y retournent au printemps, si l'instinct 
des voyages les e n t r a î n e au lo in . Ces oiseaux 
nous charment par leurs allures sérieuses, leur 
attachement à leur m a î t r e ; ils se rendent très-
utiles en dé t ru i san t toute sorte de vermine; mais 
leur entrelien est assez coû t eux , car, sans être 
choisie, leur nourr i ture n'en doit pas moins être 
t r è s - abondan t e . On n'a pas encore pu les faire 
reproduire en capt iv i té . 

LES TANTALES — TANTALUS. 

Die Nimmcrsatls. 

Cariictt'res. — Plusieurs naturalistes ran
gent les tantales parmi les ib idés ; pour moi, je 



L E T A N T A L E I B I S . 031 

les crois plus voisins des c i c o n i i d é s , p a r m i les
quels j e les place. Ils ont le corps robus te ; le 
cou de longueur moyenne et assez f o r t ; la t ê t e 
assez grande, le bec long, assez semblable à ce
l u i de la cigogne, épa i s à la racine, un peu re
c o u r b é à la poin te , a r rond i , à bords tranchants 
et fo r t ement rentrants ; des tarses longs et é p a i s ; 
les doigts longs, r é u n i s par une large palmature ; 
les ailes longues, larges, a i g u ë s , la d e u x i è m e 
r é m i g e é t a n t la plus longue; la queue courte ; 
les plumes abondantes, mais petites. Les sexes 
d i f f è r e n t l 'un de l 'autre par la t a i l l e ; le plumage 
des jeunes se distingue de celui des adultes . 

LE TANTALE IBIS — TAN TALUS IBIS. 

Der Nimmersatt. 

Caractères. — Le tantale ibis, ou le tantale de 
l'Afrique du Nord (fig. 156), est un des plus beaux 
oiseaux de cette f ami l l e . 11 est blanc, avec des 
reflets roses au dos et les couvertures s u p é r i e u r e s 
et i n f é r i e u r e s des ailes t a c h e t é e s de rouge f o n c é 
et de rose. Les r é m i g e s et les rectrices sont d 'un 
vert-noir b r i l l a n t ; l'oeil est b l a n c - j a u n â t r e ; le bec 
jaune de c i r e ; les pattes sont d 'un rouge pâle ; 
les parties nues de la facesont d 'un rouge ve rmi l 
l o n . Les jeunes ont le cou et le manteau d 'un gris 
c e n d r é , le reste du corps g r i s - j a u n â t r e . Le tantale 
ibis a de 94 cent, à l m , 1 0 de long , et de l r a , 7 0 à 
l m , 8 4 d 'envergure; la longueur de l 'ai le est de 
50 cent., celle de la queue de 17. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tantale 
ibis est un oiseau du no rd de l ' A f r i q u e . Quel
ques auteurs l ' i nd iquen t comme s ' é t an t acciden
tel lement é g a r é dans le m i d i de l 'Europe et le 
comptent p a r m i les oiseaux de notre cont inent . 
A par t i r du 18° de la t i tude sud, on le rencontre 
le long de tous les cours d'eau de l ' i n t é r i e u r de 
l ' A f r i q u e , et m ê m e jusque p r è s des c ô t e s . E n 
É g y p t e , on en rencontre quelques-uns de temps 
à autre, mais c'est f o r t rare . Je ne me rappelle 
pas avoir vu cet oiseau au Nord de Dongola . U 
est c o m m u n aux environs de Char toum, et aussi 
sur certains points des bords du N i l Blanc et du 
N i l B l e u . I l y a p p a r a î t vers la m ê m e é p o q u e que 
îes cigognes et les ib is . I l passe pendant la sai
son des pluies dans le Soudan, et en disparait 
ensuite. 

l l œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — Autan t q u ' i l 
m 'en souvient, je n 'ai jamais t r o u v é le tantale 
ibis que dans l 'eau, ou p r è s de l'eau, et jamais à 
une aussi grande distance dans les terres que 
celle où l 'on vo i t les cigognes et les grues. I l 
semble rechercher autant les rives d é c o u v e r t e s 

et nues des fleuves, que les é t a n g s herbeux, où 
j s é j o u r n e l'eau des pluies. I l se met en chasse le 

soir et le mat in ; tous les petits an imaux l u i sont 
bons, m ê m e les m a m m i f è r e s et les petits oiseaux. 
Les poissons, les reptiles aquatiques, les vers 
f o r m e n t pour tan t le fond de ses repas. Vers le 
m i l i e u du j o u r , on le vo i t , d 'ordinai re , en grandes 
bandes, debout sur les bancs de sable, ou dans 
les eaux peu profondes, ou encore p e r c h é sur u n 
arbre. I l marche et i l vole comme la cigogne ; 
i l en a exactement les allures. S i , au vo l , le tan
tale ibis p a r a î t plus beau, cela est d û à la superbe 
colorat ion de ses ailes, q u i se manifeste alors 
dans toute son é t e n d u e . I l se t ient autant que 
possible à l ' é ca r t des autres oiseaux de mara is ; 
quoiqu 'au m i l i e u d 'eux, i l f o r m e bande à par t 
avec ses semblables, et sur tou t l o r s q u ' i l se re 
pose, i l a sa place à l u i . 

Je n'ai pu malheureusement observer son 
mode de reproduc t ion , et les autres naturalistes 
ne semblent pas avoir é té plus heureux . Les 
amours doivent avoir l i eu au mois de septembre, 
car c'est en a o û t qu 'on rencontre l 'oiseau dans 
toute sa splendeur. Jerdon d i t , en par lant d'une 
e spèce indienne dont les m œ u r s paraissent 
assez ressembler à celles d u tantale ib is , qu 'e l le 
niche en soc ié t é s sur des arbres é l e v é s ; qu elle 
construi t un t r è s - g r a n d n i d , et pond trois ou 
quatre œ u f s blancs, t a c h e t é s de j a u n â t r e c l a i r . 
U n seul bananier porte parfois j u s q u ' à cinquante 
de ces nids . 

C a p t i v i t é . — Dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , on 
a a m e n é plusieurs fois de jeunes tantales vivants 
en Europe ; j ' e n ai vu dans les j a rd ins zoo log i 
ques de Cologne, d 'Anvers, d 'Ams te rdam et de 
Londres. Us ne sont pas d i f f ic i les à ent re teni r , 
et on leur donne la m ê m e n o u r r i t u r e qu 'aux c i 
gognes. 

Ils ont les allures de ces d e r n i è r e s . « Les j e u 
nes tantales, m ' é c r i t Bodinus , se compor t en t 
comme les jeunes cigognes, q u i s 'agenouil lent 

i devant leurs parents, battent des ailes et deman
dent à manger. Us le fon t , et cela pendant p r è s 
d 'un an; quand s'approchent d'eux de leurs sem
blables adultes ou m ê m e d'autres oiseaux v o i 
sins, ils poussent en m ê m e temps des cris 
rauques. Us d i f f è r e n t des cigognes par leurs 
m œ u r s plus douces, leur h u m e u r ext raordinai re-
ment paisible. Ces oiseaux of f ren t cela de t r è s -
s ingulier , qu ' i ls enfoncent dans l 'eau leur bec 
tou t ouvert , at tendant en quelque sorte qu 'une 
proie vienne s'y engouff rer . Cette hab i tude n'est 
pas en rappor t avec le n o m ^'insatiable qu 'on 
leur a d o n n é ; et en effet, l 'oiseau ne le m é r i t e 
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Kg. 155. L'Ombrette du Sénégal (p. 628). 

nullement. I l n'est pas plus vorace que les au
tres c iconi idés ; au contraire, je suis por té à 
croire qu ' i l l'est moins. Tout dans ses allures 
respire la douceur et la t r anqu i l l i t é . I l marche 
dans son enclos avec g rav i t é ; i l cons idère pen
sivement les passants : i l semble condescendre 
à s'entretenir avec les autres oiseaux ; lorsqu' i l 
est adulte, qu ' i l a revê tu toute la splendeur de 
son plumage, c'est un des plus beaux oiseaux 
que l 'on puisse entretenir dans un j a rd in zoolo
gique. Mais le cl imat de l 'Europe centrale ne 
l u i convient pas ; i l ne peut supporter la gelée . 
Par des froids peu intenses, ses doigts gè lent , 
ou bien i l est atteint d'une inflammation intes
tinale à laquelle i l succombe g é n é r a l e m e n t . 
Si on le met dans un vaste enclos, non couvert, 
où i l puisse faire usage de ses ailes, i l passe 
presque tout le jour p e r c h é sur un arbre, et ne 
descend à terre que pour chercher sa nour
r i tu re . 

L E S CIGOGNES — CICONJA. 

Die Slôrche, the Storks. 

Caractères. — Le genre cigogne présente les 
ca rac t è re s suivants : corps robuste, poitrine 
large; cou for t , de longueur moyenne; tête 
moyennement volumineuse; bec long, conique, 
droi t , à tbords tranchants, fortement incurvés, re
couvert d'un r e v ê t e m e n t c o r n é , aplati ; jambes 
longues, d é p l u m é e s bien au dessus de l'articula
t ion libio-tarsienne ; doigts courts, à face plan
taire large; l'externe et le m é d i a n réun is par une 
palmature dans toute l ' é t endue de leur première 
phalange ; ailes t r è s - l o n g u e s , moyennement 
larges, obtuses, les t r o i s i è m e , qua t r i ème et cin
q u i è m e rémiges é tan t les plus longues et égales 
entre elles; queue courte, arrondie, formée de 
douze rectrices; plumage abondant, de couleurs 
brillantes, mais peu var iées . 
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Fig. 156. Le Tantale ibis (p. 631). 

LA CIGOGNE BLANCHE — CICONIA ALBA. 

Der Hausstorch, the white Storh. 

Caractères. — La cigogne blanche, que l'on 
pourra i t nommer cigogne domestique, esl l'es
p è c e la plus connue d u genre. El le a tout le 
corps d 'un blanc sale, sauf les r é m i g e s et les 
plus longues couvertures des ai les , qu i sont 
noires; le bec d 'un rouge l aque ; les tarses d 'un 
rouge de sang, l 'œi l b r u n , e n t o u r é d 'un cercle 
n u gr i s -noi r . El le a l m , 1 5 de long , e t 2 m , 3 6 d'en
vergure ; la longueur de l 'aile est de 69 cent. , 
celle de la queue de 29. La femelle est plus pe
t i te que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — S a u f les con
t r ées tou t à f a i t septentrionales, la cigogne 
ne manque dans aucune part ie de l 'Europe, bien 
qu'el le n 'y niche pas par tou t . A i n s i , elle est rare 

BHEIIM. 

a u j o u r d ' h u i en Angleterre , o ù elle é t a i t au t re 
fois t r è s - c o m m u n e ; de m ê m e , elle a plus ou 
moins disparu de la G r è c e , devanl les p e r s é c u 
tions dont elle a é lé l 'ob je t de la part des h a b i 
tants de la M o r é e . « Par tout , d i t L inde rmayer , 
o ù la domina t ion tu rque s'est p r o l o n g é e , o ù la 
r é v o l u t i o n grecque n'a pas tou t n i v e l é , les c i 
gognes demeurent en possession de leurs palais • 
c'est ce q u i arr ive, par exemple,dans l ' î le d ' E u b é e . 
Mais là o ù , dès les premiers jours de la révo lu 
t i on , s'est é t ab l i l ' h e l l é n i s m e , là aussi les cigo
gnes ont d i spa ru ; i l n'en existe plus à Naupl ie , 
à Patras, à Syra, à A t h è n e s . » Dans plusieurs 
parties de l 'Espagne, la cigogne est rare ; elle 
semble aussi en avoir é t é c h a s s é e par les der
n i è r e s guerres. E l le est commune en Pologne, 
en Prusse, dans tou t le n o r d de l 'A l l emagne , 
en Wes tpha l ie ; elle est rare dans le centre et le 
sud de l 'Al lemagne , et ne s'y rencont re que 

I V - 391 
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dans certaines l oca l i t é s ; elle est à peu près i n 
connue dans les montagnes. Elle ne pa ra î t 
pas s ' é tendre loin vers l 'Orient; si on la trouve 
encore en Russie, surtout dans le sud, elle 
n'existe plus en Sibér ie . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On admet
tait autrefois que beaucoup de cigognes hiver
naient dans les pays m é d i t e r r a n é e n s ; c'est là une 
erreur. Ces oiseaux poussent leurs excursions 
jusque dans l ' in tér ieur de l 'Afr ique centrale. 

Ce n'est que quelques jours ap rès leur dé
part d'Europe qn'elles apparaissent dans le cen
tre de l 'Afr ique : ainsi, j ' en vis le 1 e r septembre 
dans le sud de la Nubie, le 30 mars p rès de 
Charthoum. 

D 'après mes observations, elles s'avancent au 
delà du 15° de latitude nord. Dans leurs migra
tions, les cigognes ne s ' a r r ê t en t pas dans les 
pays qu'elles traversent ; elles continuent leur 
route sans prendre de repos. 

En Allemagne, le retour normal des cigognes 
a l ieu au mois de mars ; mais, comme pour tous 
les oiseaux migrateurs, i l y a des avant-coureurs 
et des retardataires; on voit arriver les pre
miers dès le mi l ieu de févr ier , les seconds dans 
la de rn iè re quinzaine d'avril : les uns et les au
tres sont en intime m i n o r i t é . 

Du passage des cigognes, on peut conclure, en 
généra l , que! \ nous dit au revoir j u s q u ' à 
l ' année procha.._c. Mais l ' a r r ivée des cigognes 
n'est pas toujours un indice certain que la mau
vaise saison ait di t son dernier mot . 

En 4825, l 'hiver ayant été fo r t doux j u s q u ' à la 
fin du mois de février , on v i t arriver des nuées 
de cigognes, qui vinrent s 'é tabl i r dans les envi
rons de la ville de Tours; ce retour f u t r e g a r d é 
comme un heureux présage par tous les habi
tants de la campagne ; mais les grands froids 
c o m m e n c è r e n t avec le mois de mars, et ne se 
t e r m i n è r e n t que bien longtemps ap rè s P â q u e s . 

En 1785, le Mercure galant conclut é g a l e m e n t 
à la cessation des grands froids en constatant 
l 'arr ivée des cigognes, et cependant la neige et 
le givre ne cessèrent de couvrir la campagne 
pendant plus d'un mois encore. 

Ces faits heureusement sont rares, et ces char
mants oiseaux, q u i , mieux encore peu t -ê t re que 
les hirondelles, mér i t en t le t i tre de « messagers 
du printemps, » ne mentent pas d'ordinaire à 
leur vieille r é p u t a t i o n . 

La cigogne blanche recherche les plaines 
é t e n d u e s , basses, non acc iden tées , riches en 
cours d'eau, et surtout en marais. Les plaines de 
l 'Allemagne du Nord et de la Hollande l u i con

viennent parfaitement, car elle y trouve un 
excellent terrain de chasse. Elle évite les plaines 
sèches et é levées ; mais elle n'est pas aussi com
mune dans tous les maraiss qu'on pourrait le 
croire. Les cigognes semblent rechercher de 
p r é f é r e n c e les lieux où l 'homme domine. Beau
coup, i l est vrai , se reproduisent loin des habi
tations, dans les forê ts , et y nichent sur les ar
bres; mais la plupart s 'é tabl issent sur les toits 
des maisons et des monuments élevés. 

On peut assister à l 'arr ivée de ces oiseaux; on 
voit le couple qu i avait hab i t é une maison 
les a n n é e s p r é c é d e n t e s , descendre tout à coup 
d'une hauteur prodigieuse, en décrivant des 
spirales, se poser sur le haut du toi t , et se mon
trer i m m é d i a t e m e n t aussi famil ier avec les lieux 
que s'il ne les avait jamais a b a n d o n n é s . 

Dans tous les districts m a r é c a g e u x où la ci
gogne rend de grands services en détruisant les 
serpents et les autres reptiles, les habitants lui 
p r é p a r e n t une aire pour établ i r son nid ; c'est 
une vieille roue de voiture, po r t ée à plat par le 
trou du moyeu à l ' ex t rémi té d'un long mât. Les 
Hollandais déposen t des caisses sur le toit des 
maisons; et eux, si propres, si jaloux de la net
teté ex t é r i eu re de leurs édifices, ne refusent 
jamais à la cigogne la l ibre disposition de la 
partie du toi t qu'elle a choisie pour établir son 
n id , m a l g r é les inconvén ien t s qui en peuvent 
résu l te r . 

Elles se sentent si p ro tégées , si parfaitement 
chez elles en LIollande, qu'on les voit se pro
mener au mi l i eu des troupeaux, et ne s'effarou
cher n i des mouvements des animaux ni de 
l'approche des gardiens. 

Dès que la cigogne est a r r ivée , elle se met à 
vaquer à ses occupations ordinaires. Elle quitte 
son aire, s'en va dans les champs, les prés, les 
marais, pour y faire la chasse; elle revient vers 
m i d i , fa i t une seconde excursion dans la soirée, 
retourne à son n id avant le coucher du soleil, 
claque du bec et s'endort. C'est là sa vie de tous 
les jours , j u s q u ' à l ' époque des amours, jusqu'au 
moment où les soins à donner à sa progéniture 
viendront changer ses allures. 

La cigogne est un des oiseaux de marais les 
plus parfaits; i l est juste de dire qu ' i l n'en est 
pas que nous connaissions aussi bien. Elle a 
dans tout son ê t re quelque chose de digne. Sa 
d é m a r c h e est lente et m e s u r é e ; elle tient le 
corps assez relevé ; son vol, qui est précédé de 
quelques bonds, est assez lent, mais beau, facile, 
et surloul remarquable par les superbes lignes 
spirales qu ' i l r e p r é s e n t e . Quand elle est debout, 
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la cigogne rentre un peu le cou ; la pointe de son 
bec est l é g è r e m e n t i n c l i n é e vers la terre ; mais j a 
mais elle ne prend une posture aussi s i n g u l i è r e 
et aussi d é s a g r é a b l e à l 'œil que celle de la p l u 
part des h é r o n s , et m ê m e quand elle est au re
pos, elle mon t re encore une certaine d i g n i t é . 
Rarement , elle cour t : c'est une a l lure , d 'a i l leurs , 
qu 'e l le ne pour ra i t soutenir longtemps sans las" 
si tude, tandis qu'el le peut marcher plusieurs 
heures de suite. Le vol ne la fa t igue pas; elle 
bat peu des ailes et, t r è s - r a r e m e n t , elle en donne 
des coups p r é c i p i t é s ; mais elle sait à mervei l le 
t i r e r pa r t i du vent, des courants a é r i e n s . T o u t 
en planant, elle peut ainsi à v o l o n t é s ' é lever ou 
s'abaisser; elle sait si b ien se servir de sa queue, 
qu'el le e x é c u t e à l 'aide de cet organe tous les 
changements de d i rec t ion possibles. 

Son intell igence est aussi pa r fa i t ement déve 
l o p p é e . « El le sait, d i t Naumann , se fa i re aux 
gens et se pl ier aux circonstances ; elle surpasse 
en cela presque tous les autres oiseaux; elle sait 
i m m é d i a t e m e n t a p p r é c i e r dans quelles disposi
tions sont à son é g a r d les habitants de te l ou te l 
endroi t . El le remarque b i e n t ô t si on la t o l è r e , 
si sa p r é s e n c e est a g r é a b l e . Quelques j ou r s au
paravant, elle é t a i t prudente, c ra in t ive , elle 
f u y a i t l ' homme, elle se dél ia i t de t o u t ; main te 
nant, elle voi t une roue i n s t a l l é e sur un t o i t , sur 
u n arbre, qu i l ' invi te à y construire son n id ; elle 
perd toute c ra in te ; elle en prend possession, et 
b i e n t ô t elle est assez confiante pour se laisser 
observer de t r è s - p r è s . E l le apprend à c o n n a î t r e 
son h ô t e , à dis t inguer les personnes q u i l u i veu
lent du bien de celles q u i pourra ient l u i ê t r e dan
gereuses. El le sait si on l 'a ime , si on la voi t avec 
plaisir , ou si on la regarde avec i n d i f f é r e n c e ; 
elle observe tou t , et jamais son e x p é r i e n c e n'est 
en d é f a u t . » 

« Souvent, d i t m o n p è r e , j ' a i mis en joue , avec 
m o n f u s i l , une cigogne dans son n i d ; elle restait 
parfa i tement t r anqu i l l e , on aura i t d i t qu'el le 
savait q u ' i l ne l u i ar r ivera i t r i en . Mais si la m ê m e 
cigogne a é t é c h a s s é e , elle devient t r è s - c r a i n t i v e . 
Je n 'en avais pas encore dans ma col lec t ion , j e 
voulus tuer la femel le d 'un couple q u i avait n i 
c h é sur un c h ê n e . Lorsque je m 'approchai , elle 
qui t ta le n i d , c ' é t a i t pour tant la n u i t , au clair de 
lune, et elle ne rev in t que longtemps plus t a rd . 
Mais mon f u s i l r a t a ; les é t ince l l e s n é a n m o i n s , 
produi tes par le choc de la p ier re , firent sur la 
c igogne une telle impression, que j e l 'attendis 
en vain j u s q u ' à onze heures d u soir, bien que 
j 'eusse pris soin de me cacher par fa i tement . 
Deux a n n é e s plus ta rd , cette femelle se rappe

la i t encore cette chasse; elle ne me laissait 
pas, par le c la i r de lune , approcher à soixante 
pas de son n i d . » 

L o i n de son n i d , la cigogne est aussi d é f i a n t e 
que ses c o n g é n è r e s . El le sait que les bergers, 
les paysans, ne sont pas t rop dangereux ; 
et cependant elle ne se laisse pas appro
cher ; quant au chasseur, ce n'est pas sans beau
coup de peines q u ' i l peut a r r iver à p o r t é e de f u 
s i l . E l le est encore plus p ruden le , plus d é f i a n t e 
pendant ses migra t ions et quand elle est r é u n i e 
à plusieurs de ses semblables. Chaque i n d i v i d u 
cherche alors à surpasser les autres en p r u 
dence. E n A f r i q u e , la cigogne semble se souve
n i r que le blanc est pour elle un ê t r e dange
reux ; elle le f u i t t ou jour s de beaucoup plus l o i n 
que le n è g r e . 

G é n é r a l e m e n t , on regarde la cigogne c o m m e 
un oiseau doux et i no f fens i f ; en r é a l i t é , i l n'en 
est r i en . « La f a ç o n dont elle se n o u r r i t , d i t 
Naumann , l u i f a i t du meur t re une hab i tude , et 
elle l 'exerce souvent sur ses semblables. On a des 
exemples de cigognes a r r ivan t à u n n i d , se p r é 
c ip i tant sur les petits, m a l g r é la d é f e n s e des pa
rents, les é g o r g e a n t , et faisant cela à plusieurs 
nids de la m ê m e c o n t r é e . » On sait qu'elles tuen t 
leurs semblables malades avant le d é p a r t ; 
qu'elles tuen t aussi les cigognes captives q u i se 
refusent à les suivre . I r r i t e - t - o n une c igogne 
a p p r i v o i s é e , cel le-ci marche souvent sur son 
adversaire. Une cigogne b le s sée se d é f e n d v i g o u 
reusement, donne des coups de bec, qu 'el le d i 
r ige sur tout vers les yeux de l ' h o m m e o u des 
chiens q u i l 'attaquent, et peut ainsi ê t r e t r è s -
dangereuse. 

« Les cigognes semblent ne pas avoir toutes le 
m ê m e n a t u r e l . L e s unes sont sociables et souf f ren t 
que d'autres n ichent dans leur voisinage ; d 'au
tres, au contra i re , s ' e n t ê t e n t à r é g n e r seules sur 
un certain domaine . Divers mot i f s , p a r m i lesquels 
surtout la crainte des dangers, d é l e r m i n e n t les 
cigognes à se r é u n i r pour voyager ; mais ce n'est 
qu 'entre elles q u elles sont sociables ; jamais 
une cigogne i so lée ne se j o i n d r a à d'autres o i 
seaux. » Lorsque la jalousie entre en j e u , elles 
se l iv ren t des combats mor te l s . V i s - à - v i s des 
animaux plus faibles qu'elles, elles sont t ou jou r s 
dangereuses. 

La voix de la cigogne n uest q u ' u n s i f f l emen t 
r a u q u e , impossible à d é c r i r e . Les indiv idus 
captifs la f o n t plus souvent entendre que les i n 
dividus en l i b e r t é ; c'est de la sorte qu ' i l s cher
chent à expr imer u n sent iment de v i f p la i s i r . 
D 'ord ina i re , l'oiseau manifeste ses sentiments en 



636 L E S E C H A S S I E R S . 

faisant claquer le bec, et i l le fait avec un art 
surprenant. Ses claquements sont t an tô t longs, 
t an tô t courts, t an tô t rapides, tantôt lents, forts 
ou faibles; i l claque de plaisir comme de cha
g r i n ; pour indiquer q u ' i l a fa im et pour annon
cer qu ' i l est rassasié ; c'est par des claquements 
qu ' i l t é m o i g n e à sa femelle son amour, à ses pe
tits son attachement. Ceux-ci apprennent ce sin
gulier langage avant qu'ils puissent prendre leur 
essor; et ils s'en servent pour exprimer leurs 
sentiments; auparavant, ils font entendre des 
sons peu sonores, une sorte de sifflement. 

La cigogne se nourr i t d'animaux de diverses 
espèces . Elle est un oiseau p r é d a t e u r dans toute 
l'acception du mot, et si elle nous est ut i le , c'est 
pour cette seule raison qu'elle chasse surtout 
des animaux nuisibles. Elle semble p r é f é r e r les 
reptiles et les insectes, peu t -ê t re parce qu'elle 
p3s capture plus facilement que d'autres ani
maux. Dans ses excursions, elle chasse surtout 
les grenouilles, les petits rongeurs et les insectes ; 
mais elle est aussi friande de poissons que de 
grenouilles, elle les p ê c h e dans l'eau trouble, et 
en avale qu i ont la longueur de la m a i n . Elle tue 
les l éza rds , les orvets, les couleuvres. « Avant 
de saisir une grande couleuvre, dit Lenz, elle la 
frappe à coups de bec, de façon à l ' é t o u r d i r ; elle 
l'avale ensuite, la tê te ou la queue la p r e m i è r e , 
avant m ê m e qu'elle soit mor te ; aussi le serpent 
s 'entort i l le-t- i l souvent autour de son bec, ce qu i 
la force à le rejeter par un violent mouvement 
de t ê t e , ou de le retirer avec sa patte pour l'a
valer de nouveau. Quand elle a t r è s - f a i m , elle 
avale souvent de petits serpents, sans les avoir 
p r é a l a b l e m e n t f r a p p é s ; ceux-ci s'agitent long
temps encore dans son œ s o p h a g e , et s ' échappen t 
souvent quand elle baisse la tê te pour prendre 
une nouvelle proie ; aussi, quand plusieurs ser
pents se trouvent devant elle, la chasse qu'elle 
leur fait est for t divertissante. Elle aime beaucoup 
les vipères , seulement, avant de les avaler, elle 
les assomme en les frappant vigoureusement, 
et à coups redoub lés sur la tê te . Si le serpent 
venimeux la mord , elle souffre quelques jours , 
mais elle se remet b ien tô t , n 

Elle tue sans pi t ié lesjeunes oiseaux qu'elle 
rencontre; elle enlève les levrauts m a l g r é la v i 
goureuse défense de leur m è r e ; elle guette les 
mulots à l ' en t rée de leurs t rous; elle perce l e s 

taupes de son bec. Les petites proies, elle les 
prend avec la pointe des mandibules, les lance 
en l 'air et les rattrape adroitement. Dans les prai
ries elle fait la chasse aux insectes; elle les 
prend posés , courant et m ô m e au vol . Elle ne 

mange pas les crapauds, qui paraissent la dégoû
ter ; elle les hait , elle les tue, mais jamais elle ne 
touche un crapaud mor t . 

« Une paire de cigognes, d i t Naumann, arri
vait souvent vers un é tang , et y pécha i t de petits 
c rus tacés , qu i , avec des crapauds, peuplaient 
presque seuls cet é t a n g . Quand nous nous y ren
dions au coucher du soleil, à l ' a f fût des bécasses, 
les cigognes é ta ien t parties, mais elles avaient 
laissé des traces de leur passage; des crapauds, 
en nombre cons idé rab le , é t a ien t sur le bord de 
l'eau, les uns c o u c h é s sur le dos et déjà morts, 
les autres le ventre ouvert, les intestins déchi
rés , se déba t t an t dans les de rn i è r e s convulsions 
de l'agonie. » Celte revue des animaux que tue 
la cigogne nous montre que le peuple a bien 
compris l 'u t i l i té de cet oiseau ; les quelques dé
gâts qu ' i l peut causer sont bien compensés par 
les services q u ' i l rend. Des agriculteurs attentifs 
ont r e m a r q u é que dans les années où les cigo
gnes ont été rares, les mulots avaient considéra
blement a u g m e n t é de nombre, ainsi que les vi
pères e l les autres animaux nuisibles. 

L'attachement singulier de la cigogne pour 
l 'homme se manifeste surtout à l ' é p o q u e delà 
reproduction. Ayant le choix de bât i r leur aire 
soit sur un arbre é levé, soit sur un toi t où est fixée 
horizontalement une roue, elles préfèrent cette 
d e r n i è r e condi t ion , par c o n s é q u e n t les habita
tions, aux arbres les mieux s i tués . « I l est éton
nant, di t Naumann, que des cigognes, élevées à 
l ' é t r anger , m a l g r é toute leur déûance naturelle, 
reconnaissent auss i tô t qu'on les voit d'un bon 
œi l , comprennent la signification des bâtisses 
que l 'on a faites pour elles, c èden t aux vœuxde 
l 'homme. I l y a quelques a n n é e s , une paire de 
cigognes apparut aux environs de ma demeure, 
et s'y é tabl i t sur de hauts peupliers, entre deux 
villages voisins; le p r o p r i é t a i r e de la chasse ne 
compri t pas ce signe; i l poursuivit ces cigognes, 
oiseaux rares dans la c o n t r é e , leur tira dessus, 
mais les manqua; aussi, s'en al lèrent-el les à un 
quart de lieue plus lo in . Là (c 'étai t dans un au
tre village), r égna i t à leur égard un autre senti
ment ; on é tab l i t une roue sur le haut d'un toit 
de chaume, et auss i tô t les cigognes de répondre 
à cette invi ta t ion . A u bout de quelques jours, 
elles y avaient construit et achevé leur aire, et 
tous les ans elles y reviennent régul iè rement . 
Quelle est la cause de cet attachement de la ci
gogne pour l 'homme? 11 serait d i f f ic i le de le dire, 
mais ce qui t r è s - c e r t a i n e m e n t doit y contribuer 
beaucoup, c'est la sécur i t é dont elles jouissent 
dans le voisinage de l 'homme, pour elles et pour 
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leurs petits. Elles ont une telle confiance en 
l 'homme, que des cigognes d i s p o s é e s à n icher 
sur des arbres les abandonnent d è s que sur 
quelque t o i t on é t ab l i t des planches, un grand 
panier, où elles puissent construire leur n i d . 
On peut les a t t i rer m ê m e , par de pareilles ins
tallat ions, dans des endroits o ù elles ne se m o n 
trent pas, à cond i t ion toutefois que la loca l i t é 
leur convienne. » 

Ce q u i est plus s ingul ier encore, c'est que la 
cigogne blanche est la seule q u i t é m o i g n e à 
l ' h o m m e u n pareil a t tachement; elle est en cela 
toute d i f f é r e n t e de sa c o n g é n è r e , la cigogne des 
f o r ê t s ou cigogne noire , qu i l u i ressemble beau
coup par ses c a r a c t è r e s physiques, par son genre 
de vie, mais qu i niche tou jours lo in de l ' homme, 
dans les l ieux les plus solitaires de la f o r ê t . 

En A f r i q u e , nous observons des faits analo
gues. Une e spèce voisine d e l à cigogne n o i r e , 
mais un peu plus petite (Sphenorhynchus Abdimii) 
y v i t en parfaite a m i t i é avec l ' homme, tandis 
qu 'une seconde e spèce (Ciconia leucocephala) y 
f u i t le n è g r e , comme chez nous la cigogne des 
fo rê t s f u i t le blanc. Les i n d i g è n e s de l ' i n t é r i e u r 
de l ' A f r i q u e ne fon t r i en pour a t t i rer le simbil, 
comme ils appellent leur c igogne; l'oiseau, con
s idé ré par les habitants comme un ê t r e s a c r é , 
construi t son n id sur les arbres des villages. Us 
trai teraient certainement de m ê m e la cigogne à 
t ê t e blanche, mais cel le-ci les f u i t o b s t i n é m e n t . 
Nous nous heurtons là à des contrastes, que 
nous ne sommes pas en é t a t d 'expl iquer . 

U n n i d une fois construi t , les cigognes vien
nent y nicher chaque a n n é e ; on en c o n n a î t q u i 
sont h a b i t é s depuis plus d 'un s i èc l e . En g é n é r a l , 
le m â l e arrive quelques jours avant sa femel le . 
Comme nous l'avons di t plus haut , i l a p p a r a î t 
subi tement ; mais, dès l 'abord, i l se comporte de 
telle sorte qu 'on ne peut m é c o n n a î t r e le p r o p r i é 
taire l é g i t i m e du n i d . On ne sait combien de 
temps le m ê m e couple hante le m ê m e n i d ; 
mais on admet, et aiec ra ison ; que la vie de la 
cigogne est f o r t longue, et que le n i d change ra
rement de p r o p r i é t a i r e . 11 arr ive parfois qu 'une 
des cigognes revient seule et reste longtemps 
avant de se donner une nouvelle compagne. 
Dans ce cas, de violents combats se l ivrent au
tour du n i d ; ce sont probablement de jeunes 
couples q u i attaquent de concert l 'ancien pro
p r i é t a i r e , cherchent à le met t re en fu i te et 
m ê m e à le tuer . E n pareil le occurrence, l ' homme 
est parfois f o r c é d ' in te rveni r pour r é t a b l i r la paix. 
De toutes les observations q u i on t é t é faites sur 
divers points , on peut t i r e r cette conclusion que 

les cigognes contractent leur u n i o n pour toute 
la d u r é e de l eu r vie, et que les deux conjo in t s 
sont t r è s - f i d è l e s l ' u n à l ' au t r e . Cette f idé l i t é 
n'est cependant pas à l ' abr i de tous s o u p ç o n s . On 
c o n n a î t des cas o ù la cigogne f eme l l e a c é d é à 
des m â l e s é t r a n g e r s ; on a v u parfois u n m â l e c é 
l ibataire fondre sur u n aut re , plus f o r t u n é , mon
tant la garde p r è s de son a i re , le tuer à coups 
de bec, et la femel le se donner i m m é d i a t e m e n t 
à l u i . Mais ce sent là des exceptions, et on 
pour ra i t c i te r bien des faits q u i pa r len t en f a 
veur de la fidélité conjugale des cigognes. 
Une cigogne resta trois ans entiers dans u n 
m ê m e e n d r o i t ; elle cherchai t sa n o u r r i t u r e le 
long des ruisseaux, et, par les plus grands f ro ids , 
elle se met ta i t à l ' ab r i dans les é t a b l e s . Chaque 
a n n é e , sa compagne revenai t , et toutes deux va
quaient à la r ep roduc t ion . Celle q u i restait é t a i t 
la femel le . A pa r t i r d u q u a t r i è m e au tomne , le 
m â l e resta avec elle tous les hivers, et cela pen
dant trois ans. Mais, à la fin, de m é c h a n t e s gens 
t u è r e n t ces deux cigognes, et on d é c o u v r i t que 
la femel le , à la suite d'une ancienne blessure, 
é t a i t devenue incapable de voyager. J 'observai la 
m ê m e chose en A f r i q u e : j ' y vis deux cigognes 
q u i é t a i e n t r e s t é e s dans leur qua r t i e r d 'hiver ; j e 
les tua i , et j e t rouva i que leur s é j o u r é t a i t d û à 
une cause semblable. 

Si r i en ne les d é r a n g e , les cigognes commen
cent d è s leur a r r i v é e à r é p a r e r leur n i d ; elles 
y apportent de nouvelles branches, et é t ab l i s s en t 
une nouvelle excavation au-dessus de l 'ancienne. 
Aussi , d ' a n n é e en a n n é e , gagnant en hauteur et 
en poids, i l peut a r r iver que l e u r suppor t de
vienne t rop fa ib le . Ce n i d est l o i n d ' ê t r e ar l is te-
ment cons t ru i t . Des branches de la grosseur d u 
pouce, des é p i n e s , des mottes de terre et de ga
zon en f o r m e n t le fond ; des branches plus fines, 
des tiges et des feui l les de roseaux f o r m e n t une 
seconde couche, au-dessus de laquel le en existe 
une t r o i s i è m e , celle q u i sert de berceau aux 
jeunes, et celte d e r n i è r e couche est c o m p o s é e 
d'herbes s è c h e s , de f u m i e r , de pa i l l e , de ch i f fons , 
de papier, de p lumes . Le m â l e et la femel le ap
por ten t ces m a t é r i a u x dans leur bec ; mais la 
femelie seule les coordonne . Les cigognes se 
l iv ren t à ce t rava i l avec une telle ardeur, q u ' u n 
n i d est const rui t à nouveau en h u i t j ou r s , et 
qu 'un n i d ancien est r é p a r é en deux ou trois j o u r s . 
A u m o m e n t où la cons t ruc t ion commence, la 
d é f i a n c e des p r o p r i é t a i r e s s ' éve i l l e , et pendant 
que l 'une des cigognesest en q u ê t e de m a t é r i a u x , 
l 'autre monte la garde autour d u n i d . E n m ê m e 
temps, elles claquent du bec sur tous les tons, 
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sur tous les rhythmes. A u mil ieu ou à la f in d 'avri l , 
la femelle pond son premier œuf, et, si elle est 
âgée, elle pond les trois ou quatre autres en 
quelques jours. Ces œuf s sont ovoïdes, à coquille 
lisse et fine ; ils sont blancs, t i rant quelquefois 
sur le j a u n â t r e ou le verdâ t re . La femelle couve 
seule avec beaucoup d'ardeur pendant vingt-
hui t ou trente et un jours ; le mâle la nourr i t , 
veille sur elle, la p ro tège , et quitte rarement le 
nid . Lorsque lesjeunes sont éclos, la sollicitude 
des parents redouble, et jamais ils n'abandon
nent ensemble le n i d . 

A u commencement, les jeunes sont nourris 
principalement d'insectes, de vers, de sangsues, 
de larves, de co léoptères , de sauterelles ; plus 
tard, ils reçoivent une nourri ture plus substan
tielle. Les parents les e m p â t e n t et les abreu
vent en leur apportant de l'eau dans leur jabot ; 
plus tard, ils se contentent de r égu rg i t e r devant 
eux leurs aliments. 

Le spectacle de la vie de famille des cigognes 
est in té ressan t , sinon ag réab le . A u commence
ment, leur voisinage est supportable, mais plus 
tard, elles causent bien des d é s a g r é m e n t s . Le 
toi t qu'elles habitent est affreusement sali, des 
substances alimentaires qu'elles laissent tomber 
se put réf ient et exhalent une grande puanteur. 
Souvent, des orvets, des couleuvres, d'autres 
animaux vivants qui s ' échappen t de leur bec 
roulent en bas du toi t dans la cour, et inspirent 
du dégoû t et de la terreur. Cependant le plaisir 
que cause une pareille famille est plus grand 
que les d é s a g r é m e n t s qu'elle a m è n e . Dans les 
premiers jours , les jeunes cigognes se tiennent 
assises sur leurs tarses ; plus tard, elles se lè
vent ; mais les parents apportent de nouveaux 
branchages pour garnir le n id , et les e m p ê c h e r 
de tomber. Elles apprennent bientôt à conna î t r e 
la c o n t r é e ; elles donnent i m m é d i a t e m e n t des 
preuves de la puissance de leur vue, car elles 
aperço iven t de loin leur m è r e qui revient, char
gée de nourri ture, la saluent dans les premiers 
temps par leurs mouvements, plus tard parleurs 
claquements de bec : leur croissance demande 
deux mois pleins. Vers la fin de cette pér iode , 
elles commencent à faire l'essai de leurs ailes ; 
elles se dressent sur le bord du nid , battent des 
ailes, et se risquent finalement à voler du n id 
jusque sur le to i t . Les parents semblent prendre 
plaisir à les c o n s i d é r e r ; ils les instruisent, r é 
pè ten t devant elles tous les mouvements du vol , 
les attirent hors du nid . Après des exercices p r é 
liminaires, le moment vient enfin où lesjeunes 
cigognes osent se fier à leurs ailes. Chaque jour , 

elles entreprennent avec leurs parents une 
excursion aux alentours, et reviennent chaque 
soir à leur nid. Bientôt l'attachement qu'elles 
ont pour leur berceau va se perdant ; l 'époque, 
d'ailleurs, approche, à laquelle toutes, jeunes et 
vieilles, vont quit ter le pays et entreprendre 
leurs migrations. 

Celle époque ar r ivée , toutes les familles de 
cigognes d'une m ê m e con t rée se réunissent en 
un l ieu dé t e rminé , d'ordinaire dans une prairie 
m a r é c a g e u s e , le nombre des nouvelles arrivées 
va croissant de jour en jour . Vers la Saint-Jac
ques, à la fin de j u i l l e t , des épreuves ont lieu, 
et à la suite de ces épreuves , i l est quelquefois 
arr ivé que des individus incapables d'entre
prendre le voyage ont été tués par les autres. 
Bien tô t toute la bande se met en route. Après 
avoir longuement c l aqué du bec les cigognes 
s 'élèvent dans les airs, tournent encore quelque 
temps en cercle au-dessus des lieux qu'elles 
abandonnent, puis elles se dirigent à tire-d'aile 
vers le sud-ouest, en ramassant d'autres émi-
grantes sur leur passage. Naumann parle de 
vols de cigognes de deux à cinq mille indivi
dus; les bandes que j ' a i vues dans l'intérieur de 
l 'Af r ique é t a i en t parfois si nombreuses qu'elles 
couvraient e n t i è r e m e n t de grandes surfaces, des 
steppes ou des bords des r ivières , et que, lors
qu'elles s envolaient, elles remplissaient tout le 
champ visuel. 

Les cigognes n'ont pas beaucoup d'ennemis à 
redouter : les fouines égorgen t quelquefois de 
jeunes cigognes, mais i l n'est pas de carnassier 
qui soit dangereux pour les adultes, les grands 
fél iens et les crocodiles peu t -ê t r e exceptés. Ce
pendant, les cigognes ne se multiplient pas ; 
beaucoup d'entre elles doivent donc périr. 
L 'homme ne les chasse nulle par t ; partout où 
elles sont t r è s - c o n n u e s , i l les prend sous sa pro
tection, et dans les pays qu'elles ne font que tra
verser, elles sont si déf ian tes , qu'on ne peut les 
chasser. 

C a p t i v i t é . — La cigogne blanche s'habitue 
rapidement à la capt ivi té , surtout si elle est prise 
jeune. S'occupe-t-on beaucoup d'elle, on ap
prend à la conna î t r e à fond. « C'est une erreur. 
dit Schinz, de croire que l 'on ne peut pas élu 
dier les instincts chez des animaux captifs; 
dans cet é ta t , au contraire, leurs facultés se 
déve loppen t , se montrent sous un tout nouveau 
jou r . En levés à leurs habitudes originelles, ils 
sont obligés de se soumettre à de nouvelles con
ditions d'existence ; leurs conceptions se mulh-

1 plient, la faci l i té avec laquelle ils modifient leur 
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ê t r e suivant les circonstances, est le signe au
quel on r e c o n n a î t l eur plus ou leur moins d ' in
tell igence. La cigogne a une excellente m é m o i r e , 
elle apprend vite à c o n n a î t r e les gestes et m ê m e 
les paroles, Comme le chien, elle c o n n a î t les ha
bitants d'une maison, t é m o i g n e de l 'a t tachement 
à ceux-c i , de l 'aversion à c e u x - l à . » Schinz a 
p o s s é d é des cigognes pendant plusieurs a n n é e s , 
i l ne l u i f a l l u t pas beaucoup de peine pour les 
apprivoiser ; en quelques jours , elles f u r e n t ha
b i t u é e s à la maison et à ses habitants. Dès que 
le m a î t r e entrai t dans le j a r d i n , l 'une d'elles ar
r ivai t rapidement, rejetai t l a t ê t e en a r r i è r e , cla
quai t du bec, é c a r t a i t les ailes, é t a l a i t la queue, 
donnait en u n mot des signes de jo ie non é q u i 
voques. Elle connaissait son n o m : l 'appelai t-on, 
elle arr ivai t auss i tô t . A l ' é p o q u e des hannetons, 
dont elle é ta i t t r è s - f r i a n d e , elle suivai t son m a î 
tre d 'un arbre à l 'autre, l u i demandant en que l 
que sorte de les secouer, pour qu'elle p û t captu
rer ces insectes. Quelqu 'un prenai t - i l une pelle, 
elle courai t auss i tô t se placer à cô té de l u i , 
toute p r ê l e à saisir le premier ver de terre, le 
premier insecte q u i serait mis à d é c o u v e r t . On 
p é c h a plusieurs fois des petits poissons pour les 
l u i donner ; dès qu'elle voyait que que lqu 'un 
avait une l igne à la m a i n , elle le suivait par tout 
dans les champs, elle accompagnait le laboureur , 
p rena i t les mulots et les c o u r t i l i è r e s dans les 
sillons c r e u s é s par la charrue. Avant qu 'el le p û t 
b ien voler, elle passait la nu i t dans un b û c h e r ; 
plus tard, elle p r i t comme demeure le to i t de la 
grange; chaque soir elle y revenait. El le s 'é levai t 
haut dans les airs, descendait en d é c r i v a n t des 
lignes o n d u l é e s , se posait sur le t o i t , c laquait 
du bec, puis s 'endormait, debout, p o s é e sur une 
patte. Les rafales de vent les plus violentes ne 
la renversaient pas; elle avait soin de toujours 
se placer de m a n i è r e à faire face au vent. Elle 
s'en al lai t souvent à plus d'une lieue de la m a i 
son, et y revenait r é g u l i è r e m e n t . Parfois , des 
cigognes é t r a n g è r e s cherchaient à l ' e n t r a î n e r ; 
elle rés i s ta i t tou jours à leurs provocations. Vers 
l 'approche de l 'h iver , on l u i coupa les ailes, 
mais pas assez cependant pour qu'elle ne p û t 
s'envoler au haut du to i t . El le resta là j u s q u ' à ce 
que la neige f û t t rop haute pour qu'el le p û t at
teindre le t o i t l u i - m ê m e ; on l u i m é n a g e a un 
abr i couvert , mais elle n ' a ima i t pas à y entrer . 
Souvent, elle passait la n u i t sur les bords de la 
L i m m a t , les pattes dans l 'eau. El le y fu t p l u 
sieurs fois prise par les glaces, et le mat in , on 
é ta i t ob l igé de la d é g a g e r . El le connaissait t r è s -
b ien le chien et les chats de la maison et vivai t 

en paix avec eux ; mais des é t r a n g e r s se hasar
daient- i l s dans la cour , elle les poursu iva i t avec 
f u r e u r . El le a t taquai t souvent aussi des per
sonnes qu i l u i é t a i e n t inconnues . El le f u t e x c i t é e 
u n j o u r par quelques enfants et se p r é c i p i t a sur 
eux ; u n des enfants l u i por ta un coup de cou 
teau au cou, elle tomba m or t e l l emen t b l e s s é e 
en apparence "; cependant elle se releva et se 
r é f u g i a sur son t o i t , y demeura quelques j o u r s 
sans manger et f i n i t par g u é r i r . L ' au tomne su i 
vant, elle disparut ; on la c ru t perdue. Mais , à 
l ' é t o n n e m e n t de tou t le monde , au p r i n t emps , 
plusieurs cigognes a r r i v è r e n t p r è s de la maison, 
l 'une d'elles se laissa prendre , se logea sur le to i t 
de la grange, r é p o n d i t au n o m de l 'ancienne 
cigogne, dont elle avait toutes les habitudes ; on 
ne pouvait douter que ce ne f û t la m ê m e q u i 
é ta i t revenue. 

Nous connaissons plusieurs autres faits ana
logues; tous concordent en faveur de l ' i n t e l l i 
gence, de l 'at tachement des cigognes. 

I l est vrai que cet oiseau se rend aussi c o u 
pable de quelques m é f a i t s , q u ' i l d é v o r e des 
poussins, q u ' i l effraye des enfants ; mais, en g é 
n é r a l , on peut le d é c l a r e r un des oiseaux les plus 
a g r é a b l e s à avoir dans une basse-cour. Une fois 
que la cigogna est h a b i t u é e à sor t i r et à revenir , 
son entret ien ne c o û t e presque r i en , car elle 
cherche e l l e - m ê m e la ma jeu r part ie des a l i 
ments dont elle se n o u r r i t . 

Usages e t p r é j u g é s . — L ' u t i l i t é des cigognes 
dans un pays est un fai t i n c o n t e s t é ; par tout le 
respect des habitants pour l 'oiseau p r é c u r s e u r 
du p r in temps est devenu t r a d i t i o n n e l ; par tout 
on r e c o n n a î t les services q u ' i l r end . 

L ' a r r i v é e des cigognes est, dans certaines con
t r é e s , l 'occasion de r é j o u i s s a n c e s domest iques ; 
personne n ' ignore en effet que, suivant u n d ic 
ton popula i re , l 'oiseau que les anciens avaient 
c o n s a c r é à la d é e s s e Junon , est un gage cer ta in de 
bonheur pour le toi t où s o n t é t a b l i s les lares; aussi, 
pour c é l é b r e r leur re tour , ne cra int -on pas de 
tuer le veau gras ou d'abattre le plus magn i f ique 
m o u t o n de la bergerie, et lesentrail les de la b ê t e 
sont a b a n d o n n é e s , soit dans le j a r d i n , soit dans 
la cour de la fe rme, où les cigognes ne t a rden t 
pas à venir s'en r e p a î t r e . 

Les É g y p t i e n s , le peuple le plus p o l y t h é i s t e de 
la terre , avaient p l a c é la cigogne au nombre des 
d iv in i t é s bienfaisantes; les Romains en f i r en t 
l ' e m b l è m e de la p i é t é f i l i a l e . 

Pline raconte à ce suje t que plusieurs fois i l 
f u t à m ê m e de voir d é j e u n e s cigognes apportant 
de la n o u r r i t u r e et prodiguant les soins les plus 
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touchants à ceux que l 'âge avait rendus trop 
faibles pour pourvoir e u x - m ê m e s à leurs besoins. 

Pour les habitants de la campagne, la cigogne 
est uti le au premier chef, car elle fait une guerre 
a c h a r n é e à tous les reptiles et s'attaque aux ca- [ 
davres en pu t r é f ac t i on . 

Le meurtre d'un de ces oiseaux étai t , chez les 
anciens, puni de la plus terrible m a n i è r e ; chez 
les Indiens peaux-rouges, celui qui est convaincu 
de la mor t d'une cigogne perd son t i t re de guer
rier et n'a plus, pendant un laps de temps plus 
ou moins long, le droit d'aller à la chasse et de 
marcher dans le sentier de la guerre. 

Dans notre pays, celui qu i s'attaque à cet a i 
mable échass ier risque for t de recevoir de ses 
voisins une savante correction de bois vert, bien 
mér i t é e , ma f o i ! puisque l'oiseau mor t ne peut 
ê t r e d'aucune ut i l i té , pas m ê m e empa i l l é , tandis 
que vivant i l rend de ces services que nous 

autres citadins ne sommes sans doute pas à 
m ê m e d ' appréc ie r à leur juste valeur, mais que 
les paysans savent r e c o n n a î t r e , en le protégeant 
et en sauvegardant sa vie et ses in té rê t s . 

LES SPHÉNORHYNOUES -
SPHENORHYNCH US. 

Die Simbils. 

Caractères. — Les sphénorhynques ont tous 
les attributs des cigognes, mais ils s'en distin
guent essentiellement par leur force qui est en 
grande partie l ' a t t r ibu t de plusieurs. 

L 'espèce sur laquelle ce genre repose est, dans 
l ' i n t é r i eu r de l ' A f r i q u e , ce qu'est la cigogne 
blanche en Europe : elle y vi t en quelque sorte 
dans une domes t i c i t é volontaire. 
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Fig. 158. Le Jabiru du Sénégal (p. 642). 

Distribution géographique. — Le sphéno 
rhynque d ' À b d i m i habite le centre de l ' A f r i q u e , 
à par t i r de Dongola. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A l ' é p o q u e 
des amours, cet oiseau ne se t rouve que dans 
les vil lages; toutefois i l niche rarement sur les 
maisons m ê m e s . On le vo i t plus souvent sur les 
arbres qu i les avoisinent, de p r é f é r e n c e sur les 
mimosas. I l v i t en s o c i é t é , parfois on ren
contre sur le m ê m e arbre j u s q u ' à t rente n ids . 
Les œ u f s , t r è s - v a r i a b l e s de fo rme et de grandeur , 
sont plus petits que ceux de la cigogne domes
t ique , et paraissent d 'un blanc clair avant 
d ' ê t r e v i d é s . Pour le voyageur peu au couran t 
des m œ u r s des i n d i g è n e s , i l est d i f f i c i l e de se 
procurer de ces œ u f s ; toucher à u n oiseau 
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LE SPHÉNORH YN QUE D'ABDIMI — SPHENOMIYN-
CHUS AUDI MU. 

Der Simbil. 

Caractères. — Le sphénoi hynque d'Abdimi 
(fig. 157), le Simbil des i n d i g è n e s , a le cou et la t ê te 
d ' u n no i r vert , à reflets pourpres ; le manteau, y 
compris les r é m i g e s et, les rectrices, no i r , à re
flets ver ts ; le dessous du corps blanc ; l 'œil b run , 
e n t o u r é d ' un cercle nu , b l e u ; les parties nues 
de la face et de la gorge rouges; le bec v e r d â t r e , 
avec la poin te rouge ; les tarses bruns et d 'un 
rouge p â l e aux ar t icula t ions . Cet oiseau a 77 cent. 
de long et l m , 6 5 d ' envergure ; la longueur de 
l 'ai le est de 47 cent. , celle de la queue de 19. 
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sacré est un crime qui met en émoi toute la 
population d'un village. 11 y a cependant un 
moyen bien simple de calmer les esprits, et en 
m ê m e temps de les tromper. I l suffi t de dire 
que ces œuf s sont indispensables pour la con
fection de m é d i c a m e n t s p réc i eux . Les œufs seuls 
d'un oiseau sac ré , c'est facile à comprendre, 
doivent avoir une action efficace. Ce subterfuge 
réuss i t parfaitement, et g râce à l u i , le natura
liste peut compter sur le concours et sur l'aide 
de la population. 

Le s p h é n o r h y n q u e d 'Abdimi a les m ê m e s ha
bitudes que la cigogne ; je me dispenserai donc 
d'en parler. C'est un oiseau migrateur, qui 
couve un peu avant la saison des pluies, élève 
ses petits, puis s'en va. 

LES JABIRUS — MYCTERIA. 

Die Riesenstôrche, the Jabirus. 

Dans mon voyage sur les bords du Nil Bleu, 
j ' a r r i v a i , une a p r è s - m i d i , à un banc de sable 
peup lé d'oiseaux de marais de diverses espèces ; 
je me mis en chasse, mais j 'eus peu de succès , 
et toute la bande effrayée se sauva vers la forêt 
voisine. Là , les oiseaux t o u r n è r e n t longtemps 
en cercle ; les uns se p e r c h è r e n t , les autres dis
parurent dans la forê t . En les suivant, j ' a r r iva i 
à un é t a n g f o r m é par l'eau des pluies ; j ' y 
ape rçus deux échass iers , que je voyais pour la 
p r e m i è r e fois ; ils di f féraient en tout des autres 
par leurs ailes d 'un blanc écla tant , rayées de noir 
au mi l i eu . Le lendemain je les retrouvai, et 
reconnus enfin le j ab i ru , le r ep ré sen t an t afr icain 
d'un des genres les plus remarquables. 

C a r a c t è r e s . — Les jabirus, ou cigognes 
géantes, sont sinon les plus forts, du moins les 
plus grands de tous les h é r o d i o n s . Ils ont le corps 
a l l ongé ; le cou long et mince; la tê te assez 
grande; le bec t rès- long, à mandibule supé
rieure droite ou à peine r e c o u r b é e ; à mandibule 
in fé r i eu re fortement r e c o u r b é e en hau t ; recou
vert quelquefois d'une cire, en forme de selle, 
m u n i i n f é r i e u r e m e n t d'appendices cu tanés ; des 
tarses t r ès -é levés ; des doigts courts; des ailes 
longues et un peu arrondies, la t ro i s i ème r é 
mige é t an t la plus longue ; la queue de longueur 
moyenne et t r o n q u é e à angle droi t . Les deux 
sexes ne d i f fè ren t que par la taille ; le plumage 
des jeunes est moins beau que celui des adultes. 

Les trois espèces que renferme ce genre, l'une 
d 'Afr ique , l 'autre d ' A m é r i q u e , la t ro i s i ème 
d'Australie, d i f fè ren t par leur cou, qui est nu ou 
e m p l u m é ; par la forme du bec, par la p résence ou 

l'absence de cire; aussi deviendront-elles peut-
ê t re le type de trois genres distincts. Mais elles se 
ressemblent tellement, surtout celle d'Afrique 
et celle d'Australie, sous le rapport des mœurs 
et des habitudes, qu ' i l nous suffira de faire 
l 'histoire de l'une d'elles. 

LE JABIRU DU SÉNÉGAL — MYCTERIA SENEGA-
LENSIS. 

Der Satlehtorch, the Australian Jabiru.* 

Caractères. — Le jabiru du Sénégal (fig. 158), 
vulgairement cigogne sellée, est un bel et fort 
oiseau. I l a la tê te , le cou, le haut de l'aile, les 
épaules et la queue d'un noir br i l lant , à éclat 
m é t a l l i q u e ; le reste du corps, y compris les ré
miges, d'un blanc éc la tan t ; l 'œil jaune-doré ; le 
bec rouge à la base, noir en son mi l ieu , rouge de 
sang à la pointe ; les parties nues de la face 
r o u g e â t r e s ; le cercle qu i entoure l'œil jaune; 
les tarses gris-brun ; les articulations des tarses 
et des doigts rouge-carmin sale; la cire qui 
surmonte le bec en forme de selle, et qu'en
toure une ligne é t ro i te de plumes noires, d'un 
jaune do ré , ainsi que les appendices cutanés de 
la partie i n f é r i eu re du bec. Cet oiseau a l m ,54 
de long, et 2m,53 d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 69 cent., celle de la queue de 28. 

Lesjeunes ont toutes les parties foncées du plu
mage g r i s - b r u n â t r e , les parties blanches d'un 
gris-jaune sale; ils sont dépou r vus de caroncu
les, et ils ont l 'œil b run , le bec rouge foncé, 
presque no i r â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce, 
comme son nom l ' indique, est propre à l 'Af r i 
que. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — I l faut 
avoir observé un jab i ru vivant en l iberté, l'a
voir vu courir , voler, déc r i re des cercles au-
dessus de la forê t , pour comprendre sa beauté 
et l ' impression qu ' i l produit sur le natura
liste. I l marche le corps droi t et avec fierté, et 
ses longues jambes font para î t re sa taille plu 
haute qu'elle n'est r é e l l e m e n t . I l est splendidt 
quand i l vole, ses r émiges blanches se détachant 
admirablement alors sur le noir de ses couver
tures alaires. Malheureusement, i l est si défiant, 
si craintif , et en m ê m e temps si rare dans les 
pays que j ' a i exp lorés , que je ne peux m'étendre 
longuement sur ses m œ u r s en l iber té . 

U vit par paires sur les bords du Ni l Blanc et 
du N i l Bleu, sa l imite nord é tan t le 14° de lati
tude septentrionale. I l se trouve dans l'ouest et 
dans le sud-est de l 'A f r ique . U habite les bord* 



L E J A B I R U D U S É N É G A L . 643 

des fleuves, les bancs de sable, les lacs, les 
é t a n g s , les marais . Pendant la saison des pluies, 
i l qui t te parfois le voisinage des fleuves; parfois 
aussi on le trouve sur les bords de la mer . Assez 
souvent, i l se m ê l e aux autres oiseaux de ma
rais, mais le m â l e et la femel le d u m ê m e cou
ple ne se qu i t ten t jamais. 

Les allures du j a b i r u du S é n é g a l t é m o i g n e n t 
combien l'oiseau a conscience de sa d i g n i t é . Le 
marabout est aussi grand que l u i , et ne le l u i 
c è d e pas en intel l igence, mais on ne peut ce
pendant le l u i comparer. Tous les mouvements, 
toutes les postures du j a b i r u du S é n é g a l , gracieux 
et é l é g a n t s , concordent parfa i tement avec la 
b e a u t é de son plumage. 

Son r é g i m e doit d i f f é r e r peu de celui de la c i 
gogne d'Europe. Dans l 'estomac de ceux que 
j ' a i t u é e s , j ' a i t r o u v é des poissons, des reptiles 
et des insectes; d'autres observateurs disent 
q u ' i l concourt à la destruct ion des sauterelles ; les 
chasseurs de Buppe l l en t u è r e n t un à c ô t é 
d 'une charogne; mais mangea i t - i l cette charo
gne, ou les insectes q u i s'y t rouvaient? Le fa i t 
est encore douteux. 

Je n 'ai pu observer le mode de reproduc t ion 
d u j a b i r u du S é n é g a l , et n 'a i r i en appris de po
si t i f à ce sujet. On ne sait s ' i l ressemble en cela 
à son c o n g é n è r e d ' A m é r i q u e , dont l 'h is toi re a 
é té éc r i t e par Schomburgk. Je suis peu p o r t é à 
croire à cette concordance; car ces deux oiseaux 
d i f f è r e n t beaucoup; l ' e spèce a m é r i c a i n e v i t , 
par exemple , en bandes nombreuses. Nous 
pouvons admettre cependant que le j a b i r u du 
S é n é g a l niche sur les arbres, y construi t un 
n i d semblable à celui de la cigogne blanche, et 
ne pond qu ' un pet i t nombre d ' œ u f s . Gurney d i t 
que la plus grande f idél i té r è g n e entre le m â l e 
e t la femel le , et qu ' i ls se charment mutue l l e 
ment par une sorte de danse. L ' un d'eux est-il 
t u é , l 'autre reste longtemps solitaire et s'ac
couple t r è à - d i f f i c i l e m e n t à nouveau. 

C a p t i v i t é . — L ' o n a eu dans ces d e r n i è r e s 
a n n é e s l 'occasion d'observer des j ab i rus captifs, 
de comparer l ' e spèce afr icaine à l ' e spèce aus
t ra l ienne. Les deux e spèces se t rouvent au Ja rd in 
zoologique de Londres, la p r e m i è r e à celui de 
Cologne. Personne n'a pu t rouver de d i f f é r e n c e s 
entre les allures de l 'une ou de l ' au t re ; aussi 
j e ne crains pas de rapporter aux deux ce que dit 
Benne t t de ce lu i d 'Aust ra l ie . 

Cet auteur vante cet oiseau comme un des plus 
a g r é a b l e s à la vue. Son por t , sa d é m a r c h e sont 
gracieux et é l é g a n t s ; i l est doux, i l s'habitue 
rapidement à la c a p t i v i t é , semble prendre plaisir 1 

à ê t r e o b s e r v é et a d m i r é . Ses grands yeux 
br i l lan ts respirent l ' in te l l igence . L e j a b i r u que 
r e ç u t Bennet t é t a i t d é j à a p p r i v o i s é , avant d'ar
r iver à Sidney ; aussi s ' hab i tua - t - i l r ap idemen t 
à son nouvel enclos. Le soir de son a r r i v é e , 
quand on a l luma de la l u m i è r e dans l ' an t i cham
bre, i l entra dans la maison, monta les escaliers, 
comme pour chercher u n endro i t pour passer la 
n u i t , s'en alla au bou t d 'un instant , et v in t s ' é 
tabl i r dans une remise, où i l cont inua à demeu
rer. Le j o u r , i l se tenait dans la cour, sur tout au 
soleil , vers lequel i l se t ou rna i t t o u j o u r s . Les 
poules qu i é t a i e n t dans la cour semblaient at
t i rer son a t t en t ion ; i l leur coura i t dessus, les 
effrayai t , mais i l ne semblai t pas vou lo i r l eur 
faire du m a l . U n vigoureux coq de Bantam v i n t 
se placer devant l u i et vou lu t l ' é l o i g n e r ; i l le 
regarda avec i n d i f f é r e n c e , mais le coq l 'ayant at
t a q u é , i l se borna à le j e te r p a r t e r r e . A u bou t 
de quelques j o u r s , le j a b i r u et les poules s ' é t a i e n t 
h a b i t u é s les unes à l ' au t re . Le j a b i r u s ' i n q u i é t a i t 
peu d'ailleurs des autres habitants de la basse-
cour ; les chevaux, les an imaux, q u i v ivaient à 
cô té de l u i le laissaient c o m p l è t e m e n t i n d i f f é r e n t . 
Une seule fois, i l t é m o i g n a de la c o l è r e , en h é 
rissant son p lumage, en é c a r t a n t ses ailes, en 
faisant claquer le bec ; c ' é t a i e n t deux casoars de 
Bennett q u i l ' impor tuna i en t par l eur agi ta t ion et 
leur cu r io s i t é ; mais u n seul coup de bec leur fît 
respecter son repos. 

Le j a b i r u marche s i lencieusement , à pas me
s u r é s , le cou l é g è r e m e n t r e c o u r b é , le bec i n c l i n é 
vers le so l , la mandibule i n f é r i e u r e reposant 
presque sur le cou . Parfois i l se dresse sur une 
patte ; souvent, i l se repose, assis sur ses tarses; 
quelquefois i l se couche sur le ventre . I l ne 
saute n i ne danse jamais , comme le f o n t les 
grues; parfois, cependant, i l cou r t r ap idement 
autour de la cour , les ailes é t e n d u e s c o m m e 
pour se donner du mouvement . I l se sert de son 
bec avec une adresse su rprenan te ; i l ramasse 
les objets les plus petits, les t ou rne , les re tourne, 
les je t te en l 'a i r , les ra t t rape; c'est aussi à l 'aide 
de son bec q u ' i l s'empare des petits parasites 
q u i a d h è r e n t à ses p lumes . Comme la c igogne, 
i l claque du bec de diverses m a n i è r e s , pour 
expr imer les sentiments qu i l ' an iment . 

Le j a b i r u de Bennet t semblai t peu sensible 
aux variat ions de t e m p é r a t u r e ; i l s'exposait à la 
pluie t ou t comme au soleil . Par les vents chauds 
i l ouvra i t le bec, comme pour mieux respirer-
en le m i t à l ' ombre , mais i l r e tourna i m m é d i a 
tement au soleil . 

Le j a b i r u ne mange pas beaucoup, en propor -
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tion de sa taide; i l a cependant besoin, par jour , 
d'une livre et demie de viande, ou d'un poids 
équiva len t de reptiles et de poissons. I l prend 
ses aliments, avons-nous dit , avec la pointe de 
son bec, les lance en l 'air et les rattrape; s'ils 
sont durs, cartilagineux, i l les broie préalable
ment. I l n'aime pas la viande gâtée , et n'accepte 
que celle qui est f r a î che et bonne. A - t - i l avalé un 
morceau trop volumineux, i l dresse son cou jus
q u ' à ce que ce morceau ait franchi l 'œsophage , 
puis i l recommence à manger. I l coupe d'ordi
naire les poissons en deux ; ceux qui sont longs, 
comme les anguilles, par exemple, i l les avale 
tout entiers. I l ne mange g é n é r a l e m e n t que le ma
t i n et le soir ; ses repas sont t r è s - r é g l é s . Quand 
l'heure de les prendre est venue, i l s'appro
che de sa mangeoire et y reste j u s q u ' à ce qu'on 
l u i ait d o n n é sa pitance. Entre temps i l chasse 
quelques insectes, happe des mouches au vol , 
ramasse des co léop tè res , des larves. I l boit p l u 
sieurs fois par jour . 

Avec le temps, le j ab i ru de Bennett s'appri
voisa tellement qu ' i l se laissait toucher et ca
resser par sa m a î t r e s s e ; i l arrivait à son appel, 
la saluait par ses claquements de bec, la cher
chait dans la cuisine. Malheureusement, i l mou
rut au bout de quatre mois de capt iv i té . 

Voici ce que m'écr i t le docteur Bodinus au 
sujet des jabirus du Jardin zoologique de Colo
gne. « Le jab i ru est un des oiseaux les plus re
marquables que nous posséd ions . Sa haute 
taille, la conformation pa r t i cu l i è r e et la vive co
loration de son bec, les couleurs nettement 
t r anchées de son plumage, tout attire sur l u i 
l 'attention des visiteurs. Autant que j ' en puis 
conclure des trois individus que nous possédons , 
cet oiseau a la vie t r è s - longue . Deux d'entre 
eux, qui ont probablement deux ans, n'ont pas 
encore atteint la taille de la t ro i s ième, qui est 
âgée de six anis au moins; leur bec n'a pas en
core ses trois couleurs bien dé l imi t ées ; leur 
plumage, quoique assez semblable à celui de la 
t ro i s ième, est encore m é l a n g é de gris sale. 
Malgré leur jeunesse, ces deux jabirus semblent 
dé jà unis entre eux par les liens de l 'amour. 
Us se b e c q u è t e n t , se saluent par de joyeux cla
quements de bec quand ils se revoient ap rès 
une courte s é p a r a t i o n ; ils montrent qu'i ls n 'ont 
pas l 'un pour l 'autre des sentiments exclusi
vement fraternels. Vis-à-vis de l 'homme, ils 
montrent autant de confiance et de prudence 
que la cigogne; ils reconnaissent leurs amis. Ils 
mangent avec autant de plaisir de la viande que 
du poisson, et ne semblent pas ê t re t r è s - sens i 

bles aux variations de t e m p é r a t u r e . U est vrai 
que je ne les ai pas soumis à cet égard à de trop 
rudes ép reuves . Us passent l 'été au bord d'un 
bassin, et c'est avec un v i f plaisir qu'on les voits'y 
promener majestueusement. Chacun de leurs 
mouvements est fai t pour captiver. Ils aiment 
à aller à l'eau ; ils ne s ' i nqu iè t en t guère que 
d ' e u x - m ê m e s , et vivent en parfaite harmonie 
avec tous les autres habitants de leur enclos. 

LES MARABOUTS — LEPTOPTILOS. 

Die Kropfotôrche, the Argalas. 

Caractères. — Les plus hideux des ciconii
dés sont les marabouts, ou cigognes à jabot, 
comme on les a aussi appelés , car leur œso
phage s 'é largi t i n t é r i e u r e m e n t et forme un sac 
qui rempl i t l 'office de jabot . Les marabouts ont 
le corps robuste, massif; le cou épais, nu ou 
couvert de quelques plumes duveteuses; la tête 
d é n u d é e ; le bec é n o r m e , t rès -épa is , quadrangu-
laire à la base, pointu et conique à son extré
mi té , à surface externe rugueuse et inégale; 
les pattes hautes ; les ailes fortes et obtuses, la 
q u a t r i è m e r é m i g e é t an t la plus longue; la queue 
moyenne ; les sous-caudales très-développées, 
et décomposées dès leur racine. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les mara
bouts sont propres au sud de l'Asie et de l 'Afri
que centrale. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les mara
bouts vivent avec l 'homme dans des rapports inti
mes, non parce qu'ils nichent dans son voisinage, 
mais par suite des services qu'ils l u i rendent, 
en dévo ran t des ordures de toute espèce. Aux 
Indes, d ' ap rès Dussumier, ce sont des oiseaux 
sacrés , tout comme l ' ibis l 'é ta i t en Égypte; ils 
sont placés sous la protection officielle de l'au
tor i té , aussi deviennent-ils souvent incommodes 
et m ê m e dangereux pour les habita'its. Ils peu
plent toutes les grandes villes des Indes ; ils se 
p r o m è n e n t dans les rues de Calcutta, pénètrent 
dans les maisons, vont aux abattoirs; à certaines 
heures, ils se dir igent vers des endroits où ils 
sont sûrs de trouver à manger, vers les casernes, 
par exemple, pour y recevoir les débr is des re
pas. Us sont les hô t e s r égu l i e r s des voiries; ils 
y disputent les charognes aux vautours. 
Comme eux, on les voit pe rchés sur le cadavre 
que le pauvre Hindou a a b a n d o n n é aux eaux sa
crées du Gange. La protection dont ils jouissent 
les a rendus si hardis , qu'ils ne supportent rien 
de la part des passants, qu'ils se mettent aussi
tô t sur la défensive , et ne souffrent aucune in 
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jure sans en t i re r vengeance. Dans certains 
villages des Indes, on les é lève , on les a en t r o u 
peaux, comme chez nous les oies, pour se pro
curer leurs plumes p r é c i e u s e s . Dans beaucoup 
de vil les, ils ne s é j o u r n e n t qu 'une partie de l 'an
n é e , et vont de là dans les environs où ils n i 
chent. T i c h k e l l t rouva une loca l i t é pareille sur 
une montagne rocheuse des environs de 
M u l m e m ; d ' a p r è s l u i , les nids des marabouts, 
grands et vastes, sont é tab l i s i n d i f f é r e m m e n t 
sur des arbres et sur des rochers, et renferment 
chacun deux œ u f s vo lumineux et blancs. 

LE MARABOUT A SAC — LEPTOPTILOS 
CRU MENIFER. 

Der Marabu, the Adjutant. 

Caractères. — Ce marabout (fig. 159), qui est 
i n d i g è n e d 'Af r ique , a la t ê t e d 'un r o u g e â t r e cou
leur de chair , couverte de quelques p lumes rares, 
courtes, ressemblant à des poi l s ; la peau comme 
teigneuse; le cou nu ; le manteau vert f o n c é , à 
reflets m é t a l l i q u e s ; la nuque et le dessous du 
corps blancs ; les r é m i g e s et les rectrices noires 
et ternes; les grandes couvertures s u p é r i e u r e s 
des ailes b o r d é e s de blanc sur leurs barbes 
externes; l 'œi l b r u n ; le bec d 'un jaune sale; 
les tarses noirs , mais paraissant ord ina i rement 
blancs, tant ils sont couverts d ' e x c r é m e n t s . I l a 
l m , 6 5 de long , sur lesquels 50 cent, appartien
nent au bec, et plus de 33 cent, à la queue; 
environ 3 m , 30 d 'envergure; la longueur de l 'aile 
p l iée est de 77 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Dans les con
t r é e s que j ' a i parcourues, on rencontre le mara
bout à sac vers le 15° de lat i tude nord ; à par t i r 
de là , i l n'est pas rare le long des deux Nils . 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — On est sû r 
de trouver cet oiseau au voisinage de toutes les 
loca l i t é s où se t iennent des m a r c h é s , et de celles 
où l ' on abat r é g u l i è r e m e n t du bé ta i l à certains 
jours de la semaine. Dans le nord de son aire de 
dispersion, i l arrive en mai , s'en va en septem
bre ou octobre pour aller nicher dans les fo rê t s 
s i t uée s plus au sud. En d é c e m b r e , la reproduc
t ion s est accompl ie ; d u moins , vers le m i l i e u 
de ce mois, j e vis a u p r è s d 'un grand marais u n 
nombre c o n s i d é r a b l e de ces oiseaux. Je n 'ai j a 
mais t r o u v é de n i d ; les i n d i g è n e s e u x - m ê m e s 
n 'on t r ien pu m'apprendre à ce suje t ; ils m 'on t 
seulement a f f i r m é que Yabou-sein n icha i t sur des 
arbres. C'est à Chartho u m que j ' a i le plus sou
vent o b s e r v é le marabout . 

Outre sa ta i l l e , cet oiseau frappe tout le monde 

par son p o r t s ingul ie r . Dans les j a rd ins zoologi
ques, on l u i donne r é g u l i è r e m e n t u n sob r i 
quet : on l 'appelle le conseiller privé; et en effet , 
comme le d i t Vie r tha le r , i l ressemble à u n f o n c 
t ionnai re , c o u r b é sous le poids de nombreuses 
a n n é e s de services, q u i , en per ruque rouge-ca
rotte , en habi t b l e u - n o i r , en pantalon blanc 
col lant , regarde t i m i d e et i n q u i e t son s u p é r i e u r 
r é b a r b a t i f , at tendant h u m b l e m e n t ses ordres ; 
i l ressemble ajouterai-je encore, à un h o m m e 
peu c ivi l i sé , q u i r evê t pour la p r e m i è r e fois un 
habit de c é r é m o n i e , et ne sait pas le por ter avec 
la d i g n i t é voulue. En A f r i q u e , nous n 'appelions 
cet oiseau que le frac, tant i l rappelle un 
homme r e v ê t u de ce v ê t e m e n t . 

Les allures d u marabout sont par fa i tement 
I en harmonie avec ce por t r i d i c u l e . T o u t en l u i 

respire l ' indolence, la t r a n q u i l l i t é . Chaque pas, 
chaque regard, semble m e s u r é , c o m p a s s é . On le 
poursui t , i l regarde gravement autour de l u i , 
mesure la distance qu i le s é p a r e de son en
nemi , et r èg le l à - d e s s u s ses pas. Le chasseur 
s'avance-t-il len tement , i l f a i t de m ê m e ; se h â t e -
t - i l , i l se h â t e aussi ; i l s ' a r r ê t e en m ê m e temps 
que l u i . Dans une plaine, où i l peut toujours 
garder sa distance, i l se laisse rarement appro
cher à p o r t é e de f u s i l ; i l ne s'envole pas, mais i l 
marche, restant tou jours à trois ou quatre cents 
pas d u chasseur. I l est d'une prudence excessive ; 
a p r è s quelques coups de fu s i l t i rés sur l u i ou sur 
quelques-uns de ses semblables, i l c o n n a î t la por
tée de l 'arme du chasseur ; i l sait, en ou t re , par
fa i tement d is t inguer celui-ci d'avec les autres per
sonnes. A m o n a r r i v é e à C h a r t h o u m , les m a r a 
bouts vivaient dans les meil leurs rapports avec 
les bouchers, dans u n abat toir s i t ué aux portes 
de la v i l l e ; i ls entraient dans l ' abat to i r , ramas
saient les d é b r i s , tourmenta ient les gens j u s q u ' à 
ce qu 'on leur e û t d o n n é quelque chose. A u c u n 
bouclier ne songeait à les poursuivre . C'est 
tou t au plus si on leur l ança i t une p ier re , quand 
ils devenaient par trop impudents . 

J u s q u ' à notre a r r i v é e , ces oiseaux n'avaient 
jamais é t é c h a s s é s ; les E u r o p é e n s q u i habi ta ient 
Cha r thoum, les laissaieut en pa ix ; ils ignora ien t 
que de l u i provenaient des plumes p r é c i e u s e s . 
Dans notre p r e m i è r e excursion de chasse, un 
marabout f u t une de nos v ic t imes , et d è s ce 
j o u r , les allures de ses compagnons se m é t a 
m o r p h o s è r e n t . Ils venaient tou jours à l ' abat to i r , 
mais ils avaient soin de poser des sentinelles et 
ils s'envolaient dès qu ' un blanc se m o n t r a i t ' a u 
l o i n . 11 nous f u t d i f f i c i l e d'en tuer autant q u ' i l 
nous en fa l l a i t pour nos co l lec t ions ; quant à re-



LES É C H A S S I E R S . 

cueil l i r des plumes de marabouts, i l n'y fallait 
pas penser. Après leur repas, les marabouts 
quittaient l'abattoir, s'envolaient vers les bords 
du N i l , y pécha ien t , puis s 'élevaient dans les airs, 
y tournoyaient en cercle par la plus grande cha 
leur du jour , et allaient peut -ê t re gagner des re
traites assurées , d 'où ils revenaient vers le soir. 

Leur vol est superbe, majestueux; i l ressemble 
plus à celui du vautour qu ' à celui de la cigogne. 
Ils é t enden t le cou, mais en l ' inclinant un peu 
vers la terre , en t r a îné qu ' i l est peut -ê t re par le 
poids du bec. Comme certains aigles et certains 
vautours, ils battent rarement des ailes et en lè
vent les pointes en volant. 

I l n'y a pas d'oiseau aussi vorace que le mara
bout à sac. Nous avons re t i ré de l 'œsophage de 
ceux que nous avons tués , des oreilles de bœuf 
en t iè res , des pieds de bœuf avec leurs sabots, des 
os de dimensions telles qu 'un autre oiseau n ' eû t 
pu les d é g l u t i r ; nous en avons vu qui avalaient 
de la terre i m p r é g n é e de sang ; nous en avons ob 
servé souvent, q u i , l ' a i lecassée d'un coup de feu . 
prenaient encore, tout en courant, un é n o r m e 
morceau de viande. Je vis une fois dix à douze 
marabouts, occupés à p ê c h e r dans le N i l Blanc . 
Ils faisaient preuve de beaucoup d 'hab i le té ; ran
gés encercle, ils chassaient les poissons de l 'un 
vers l 'autre. L ' u n d'eux attrapa un gros poisson 
et l 'avala; le poisson se déba t t a i t encore dans 
son jabot et le dé tenda i t d'une façon cons idé ra 
ble. Aussi tô t , tous les marabouts de se précip i ter 
sur l u i , et de le f rapper; c'est au point qu ' i l dut 
prendre la fui te pour conserver sa proie. 

Les marabouts sont toujours en lutte avec les 
chiens et les vautours. Arrivés aup rè s d'une cha
rogne en m ê m e temps que les vautours, ils sa
vent tenir leur r ang , et ne se laissent point 
chasser; ils distribuent des coups de bec à droite 
et à gauche, et conqu iè ren t toujours leur part 
du festin. Un marabout me donna un jou r une 
preuve de sa voraci té . Mon domestique nègre 
avait, d'un coup de feu, cassé les deux ailes et 
une patte à un marabout, i l l'apporta encore v i 
vant à la maison. On venait de dépoui l le r de 
grands vautours, et leur chair étai t encore à 
terre. Tomboldo, mon domestique, lance le ma
rabout à l 'un des é c o r c h e u r s ; l'oiseau tombe à 
terre, et, m a l g r é ses blessures, i l se met aussi
tôt à avaler des masses de chair. Je le tuai. 

Chasse. — La chasse du marabout est d i f f i 
cile, g râce à l a grande défiance de cet oiseau. On 
ne peut m ê m e espére r de le surprendre dans 
les endroits où i l passe la n u i t . Quelques-uns, 
que nous avions eff rayés , vo lèrent toute la nui t 

au-dessus des arbres, sans se poser; ceux que 
nous avions t roub lés prè»3 des abattoirs, ne se 
laissaient plus approcher. On réuss i t mieux à 
prendre ces oiseaux en vie, et encore sont-cc 
les indigènes qui excitent le moins leur défiance. 
On attache un os de mouton à une ficelle lon
gue, mince, mais solide, et on le jette au milieu 
des débr is de viande. Le marabout l'avale, se 
prend comme à un h a m e ç o n , et on s'en empare 
avant qu ' i l ait eu le temps de régurg i te r son os. 

C a p t i v i t é . — C'est de cette façon , que j ' a i pu 
me procurer plusieurs marabouts vivants; et je 
les ai ga rdés avec plaisir, m a l g r é leur voracité, 
car ils s'apprivoisent t rès-v i te . Quand nous dé
pouillions des animaux, ils arrivaient auprès de 
nous, guettaient les morceaux que nous leur je
tions, les happaient adroitement en l'air, et 
s'en montraient reconnaissants. Le premier que 
j ' a i possédé venait au-devant de moi , hochait 
la t ê te , claquait du bec comme le fait une 
cigogne, et dansait autour de moi , en exécutant 
les bonds les plus grotesques. Son attachement 
cependant d iminua lorsqu' i l eut un compagnon 
de captivi té ; et quand je le revis, après une 
absence de deux mois, i l ne me reconnut pas. 

Le marabout existe dans beaucoup de jardins 
zoologiques. On peut le mettre avec d'autres oi
seaux, sans crainte aucune; dès le premier jour, 
i l conquiert la s u p r é m a t i e dans le voisinage de 
la mangeoire; tous, grands et petits, se retirent 
prudemment devant l u i , et le laissent apaiser sa 
fa im. Une fois rassas ié , i l est t rès-doux, et n'atta
que jamais un autre animal. On peut même 
mettre cet oiseau avec des espèces dangereuses. 
Un marabout appr ivoisé , qu i courait librement 
dans notre cour à Charthoum, avait su gagner, 
en peu de temps l'estime de tous les autres ani
maux; notre jeune lionne, Bachieda, tout en 
jouant, le harcela; cela l u i d é p l u t ; i l se retourna, 
marcha sur Bachieda, l u i porta de tels coups de 
bec que celle-ci se hâ ta de battre en retraite; 
mais toujours poursuivie par l'oiseau intrépide, 
elle dut, pour se sauver, grimper le long d'un 
mur. 

LES ANASTOMES — ANASTOMUS. 

Die Klaffschnàbel. 

Caractères. — On range encore parmi les 
c iconi idés les anastomes, ou becs-ouoerls. Ces 
oiseaux ont le plumage assez ser ré et lisse; la 
tête petite ; les ailes grandes, larges et pointues, 
la p r e m i è r e et la seconde r é m i g e dépassant les 
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autres ; la queue courte , f o r m é e de douze pen
nes; le bec épa i s , t r è s - c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à 
bords rentrants , à mandibules a r q u é e s chacune 
dans un sens o p p o s é , de m a n i è r e que leurs bords 
s'adaptent à la base et à la poin te , en laissant u n 
vide au m i l i e u ; des tarses c o n f o r m é s comme 
ceuxdes cigognes. 

Ce genre est r e p r é s e n t é par deux e s p è c e s q u i 
habi tent , l 'une l ' A f r i q u e , l 'autre le sud de 
l 'Asie . 

L'ANASTOME A LAMES — ANASTOMUS 
LAMELLIGERUS. 

Der afrikanische Klaffschnabel. 

Caractères. — L'anastome à lames ou bec-
ouvert d 'Af r ique (fig. 160) est un peu plus pe t i t 
que la cigogne; i l a environ 90 cent , de lon
gueur totale. Les tiges de toutes les plumes d u 
cou,du ventre et des cuisses sont t r a n s f o r m é e s , 
à leur e x t r é m i t é , en plaques longues, é t r o i t e s , 
c o r n é e s ou cartilagineuses, comme chez le coq 
de Sonnerat. Ces tiges et ces plaques ont des 
reflets v e r d â t r e s et pourpres, et donnent au p l u 
mage, qu i est no i r , une b e a u t é toute p a r t i c u l i è r e . 
L'œil est r o u g e â t r e ; la l igne naso-oculaire, q u i 
est nue, et la gorge sont d 'un gris j a u n â t r e ; les 
tarses sont no i r s . Les jeunes n 'on t pas de p la 
ques terminales aux p lumes ; leur p lumage est 
plus terne et d 'un gris b r u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les obser
vations les plus r é c e n t e s é t a b l i s s e n t que l'anas
tome à lames habite le centre et le sud de l ' A f r i 
que, et le Mozambique, au sud d u 15° de l a t i 
tude nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — J'ai o b s e r v é 
cet oiseau, en grandes bandes, sur les bords du 
N i l B l e u , s e r r é s les uns contre les autres le long 
de la rive, quelques-uns m ê m e dans l 'eau; i ls 
é t a i e n t o c c u p é s à p ê c h e r . I ls se tenaient ensem
ble et ne semblaient g u è r e s J i n q u i é t e r des 
autres oiseaux. Jules Verreaux compare leurs 
m œ u r s à celles des h é r o n s ; j e dois dire q u ' à 
m o n avis, on ne peut, sous ce rappor t , rappro

cher l 'anastome à lames que de la cigogne, dont i l 
a le po r t , la d é m a r c h e et le v o l . Dans l 'estomac 
de ceux que j ' a i t u é s , j ' a i t r o u v é des coquillages 
de diverses e s p è c e s , des poissons et des gre
noui l les . 

Je ne puis malheureusement en dire davan
tage; quoique j ' a i e v u ces oiseaux en grand nom
bre, j e n 'ai pu les observer assez souvent ; mais 
Jerdon nous donne une descr ip t ion t r è s - d é t a i l l é e 
des m œ u r s de l ' e spèce , q u i est commune dans 
toutes les Indes, sur tout au Bengale. I l nous ap
prend que cet oiseau se n o u r r i t presque e x c l u 
sivement de mollusques, q u ' i l en l ève de leurs 
coquil les . On croyait autrefois que la courbure 
de son bec provenait d u t ravai l con t inue l q u ' i l 
é t a i t ob l i gé de fa i re pour re t i re r les mol lusques 
deleurs coqu i l l e s ; Jerdon c ro i t pouvoir r é v o q u e r 
en doute cette croyance. On l u i apporta p l u 
sieurs anastomes vivants; i l leur donna de grands 
mollusques globuleux, et i l v i t l 'oiseau mainte
n i r la coqui l le avec une patte, la tourner , la r e 
tourner j u s q u ' à ce qu'el le f û t dans une posi t ion 
convenable, puis, d ' un coup de bec, en o u 
v r i r si r ap idement la c h a r n i è r e , qu 'on ne pou
vait vo i r comment i l s'y prenai t . I l in t rodu i sa i t 
alors la pointe du bec dans la coqui l le et en sortait 
l ' an ima l . Jerdon f u t plusieurs fois t é m o i n de ce 
fa i t .Ne t rouve- t - i l pas de coquil lages, l 'anastome 
mange des poissons, des grenoui l les . 

L'anastome d'Asie niche en j u i n et j u i l l e t , dans 
le centre des Indes, sur des arbres é l evés , t o u j o u r s 
en soc ié t é s plus ou moins nombreuses, parfois 
avec d'autres oiseaux, tels que des h é r o n s , des 
ib i s . Chaque c o u v é e est de quatre œ u f s d 'un 
blanc sale. Les deux parents, en cas de danger , 
d é f e n d e n t leurs petits avec ardeur . 

Chasse. — A u x Indes, on chasse l 'anastome 
au faucon ; souvent aussi on le prend dans des 
p i èges a m o r c é s avec des coqui l les . En A f r i q u e , 
les i n d i g è n e s ne cha ssentjamais l 'anastome à la 
mes, ce q u i fa i t que ces oiseaux y sont t r è s - p e u 
cra in t i f s . Une bande de ces oiseaux laissa m o n 
domestique n è g r e l 'approcher de si p r è s , q u ' i l 
en tua h u i t d ' un seul coup de f u s i l . 

L E S A R D É I D É S — A R B E J E . 

Die Reiher, the Hérons. 

Caractères. — Les ardéidés sont inférieurs à mince, très-comprimé latéralement ; le cou long 
tous les h é r o d i o n s dont nous venons de faire 1 et m i n c e , la t ê t e peti te, é t r o i t e , aplatie, le bec 
l 'h is to i re , sous le rappor t des f a c u l t é s physiques plus long que la t ê t e , assez f o r t , d r o i t , t r è s -
et in te l lectuel les . Ce sont de grands oiseaux c o m p r i m é , à a r ê t e é t r o i t e , à bords buccaux 

s i n g u l i è r e m e n t c o n f o r m é s . I ls ont le corps peu rentrants et t ranchants , d e n t e l é à la po in te , 



recouvert d'une masse dure, co rnée dans toute I 
son é t e n d u e , sauf à la r ég ion nasale, des tarses 
de moyenne hauteur; des doigts long.-; l 'ongle 
du doigt médian finement dente lé sur son 
bord interne; les ailes longues et larges, ob
tuses, les d e u x i è m e , t ro i s i ème et q u a t r i è m e 
r é m i g e s é t an t à peu près égales entre elles; la 
queue courte, arrondie, f o r m é e de dix à douze 
pennes; le plumage mou , l âche , t r è s - a b o n d a n t , 
à teintes va r i ées , agréables sans ê t r e t r è s -v ives ; 
les plumes du haut de la t ê te , du dos et du 
haut de la poitrine souvent t r è s - l o n g u e s , par
fois éba rbées . De chaque côté du corps, au p l i 
de l 'aile, sur les côtés du thorax, et sur les flancs 
au voisinage du sacrum, se trouvent deux es
paces couverts d'un duvet soyeux ou floconneux, 
jaune-clair ou b l a n c - j a u n â t r e . Les deux sexes 

d i f fè ren t l é g è r e m e n t par la tai l le . Le plumage 
des jeunes est un peu moins beau que celui des 

adultes. 
Le squelette est remarquable par la sveltesse 

des os du cou, des côtes et des membres posté 
r ieurs; le c r âne par sa forme a l longée rappelle 
celui du m a r t i n - p è c h e u r ; la bo î te c rân ienne est 
basse, peu b o m b é e ; la c rê te occipitale saillante, 
le t rou occipital grand ; la cloison interorbitaire 
p e r f o r é e ; l ' e l h m o ï d e pe t i t ; l'os lacrymal très-
grand ; l'os ca r r é p ré sen te quatre facettes pour 
son art iculation avec le maxil laire in fé r i eu r . La 
colonne ver tébra le comprend de seize à dix-
neuf ver tèbres cervicales, é t ro i tes , a l longées ; 
de hui t à neuf dorsales, soudées ensemble, et 
dont la de rn i è r e est soudée aux ve r t èb res lom-

I baires; de sept à neuf coccygiennes, petites et 
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faibles. Sur les h u i t à neuf paires de c ô t e s , les 
trois p r e m i è r e s sont des fausses cô tes ; c i n q o u 
six sont osseuses. Le s te rnum est fa ible , qua-
•drangulaire, t r è s - l o n g ; le b r é c h e t est haut , r e 
c o u r b é en arc. Les deux clavicules se jo ignen t 
par leur e x t r é m i t é interne et i n f é r i e u r e ; la 
f o u r c h e t t e , é t r o i t e , peu é c a r t é e , of f re une 
longue apophyse impa i re au po in t de r é u 
n ion des deux branches, et d i r i g é e en h a u t ; 
les omoplates sont é t r o i t e s , pointues, un peu 
r e c o u r b é e s ; l ' h u m é r u s est plus long que l ' o m o 
plate. L'avant-bras est plus long que l ' h u m é r u s , 
et la ma in plus courte que le m ê m e os. Le 
bassin est é t r o i t ; dans les membres p o s t é r i e u r s , 
la j ambe f o r m e le segment le plus l o n g ; les 
ar t icula t ions m é t a t a r s i e n n e s du doigt p o s t é r i e u r 
et du doigt a n t é r i e u r et in terne se touchent . L a 
langue est t r è s - l o n g u e , é t r o i t e , po in tue , à bords 
tranchants, m o l l e ; le noyau de la langue est 
car t i lagineux, presque aussi long que la langue 

BREHM. 

e l l e - m ê m e . L ' œ s o p h a g e , d é p o u r v u de jabot , 
fo rme avec le vent r icu le s u c c e n t u r i é et l 'estomac 
une seule longue poche a l l o n g é e , sans divis ions 
b ien apparentes à l ' i n t é r i e u r ; à c ô t é de l 'esto
mac, à parois minces , est un estomac accessoire. 
L ' in t e s t in a de d ix à douze fois la longueur d u 
t ronc ; i l y a u n seul c œ c u m pet i t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — De tou t l 'or 
dre des é c h a s s i e r s , les a r d é i d é s composent la 
f a m i l l e la plus r iche en e s p è c e s . I ls habi ten t 
toutes les parties de la terre , l ' e x t r ê m e n o r d ex
c e p t é . Dans la zone t e m p é r é e , i ls sont nombreux ; 
mais d; ns les r é g i o n s tropicales, i ls cons t i tuen t 
la majeure partie de la popula t ion a i l ée des ma
rais et des cours d'eau. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On trouve 
les a r d é i d é s depuis la c ô t e j u s q u ' a u hau t des 
montagnes , mais tou jour s a u p r è s de l 'eau. 
Quelques e s p è c e s semblent p r é f é r e r la mer ; 
d'autres les fleuves, d'autres encore les marais ; 

I V , 393 
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les unes recherchent les lieux découver t s , les 
autres les forê ts et les f o u r r é s . 

Les m œ u r s , les habitudes des a rdé idés ne sont 
pas faites pour trop plaire. Ces oiseaux peuvent 
nous in téresser , nous ne les aimerons jamais. 
Les rassemblements nombreux qu'ils forment 
offrent un spectacle curieux, donnent lieu à 
bien des observations; mais ils n 'ont r ien de 
t r è s - a t t a c h a n t . Les a rdé idés peuvent prendre 
les postures les plus s ingul iè res ; aucun ne peut 
cependant passer pour gracieux; ils sont assez 
agiles, mais leurs mouvements, c o m p a r é s à ceux 
des autres h é r o d i o n s , nous paraissent lourds et 
maladroits. Dans leurs allures se ref lè tent leurs 
m œ u r s . Leur d é m a r c h e est lente, i nqu iè t e ; leur 
vol n'est pas maladroit , mais un i forme et mou, 
et n'est pas à comparer à celui de la cigogne ou 
de l ' ibis . Us peuvent grimper avec agil i té le long 
des roseaux et dans les arbres ; mais ils le font 
avec une maladresse manifeste ; ils nagent, mais 
d'une telle façon qu'on ne peut s ' e m p ê c h e r de 
r i re . Leur voix est un grincement désagréab le , ' 
ou un hurlement retentissant ; le c r i des jeunes 
est un glapissement insupportable. 

De leurs sens, la vue est le plus parfait ; leur 
œil , beau, de couleur claire, a quelque chose 
de r u s é , comme celui du serpent, et les m œ u r s 
des a rdé idés ne d é m e n t e n t pas l'expression de 
cet organe. De tous les oiseaux de marais, ce 
sont les plus haineux, les plus m é c h a n t s . Us 
vivent souvent en grandes troupes, sans ê t re pour 
cela des oiseaux sociables ; chacun semble envier 
le bonheur de ses voisins, et ne laisse perdre au
cune occasion de le manifester. Ils craignent 
les animaux plus forts qu'eux, et les évitent en 
prenant la fu i te ou en se cachant ; tandis qu'ils 
se montrent meurtriers, sanguinaires, querel
leurs vis-à-vis de plus faibles qu'eux. Us se 
nourrissent surtout de poissons. Les petites es
pèces sont principalement insectivores; mais 
pour tous, grands et petits, toute proie dont ils 
peuvent se rendre maî t res est bonne. Us man
gent aussi de petits m a m m i f è r e s , de jeunes 
oiseaux, des reptiles de toute espèce (à l'excep
tion p e u t - ê t r e des crapauds), des mollusques, 
des vers, des c rus tacés . Leurs longs doigts, leur 
corps l éger , leur permettent de marcher sur la 
vase la plus fluide, de fouil ler ainsi tous les 
cours d'eau. Us surprennent leur proie. Le cou 
r en t r é , la tê te reposant sur les épau les , la man
dibule in fé r i eu re surla partie a n t é r i e u r e du cou, 
ils p é n è t r e n t dans l'eau, s'avancent lentement 
et silencieusement, p r ê t e n t une oreille attentive 
et dél iante à tous les bruits qui se produisent; 

ils inspectent l 'eau; puis, tout à coup, prompts 
comme l 'éclair , leur cou se dé t end , s'allonge, et 
leur bec va frapper une proie. Parfois un ardéidé 
demeure plusieurs minutes immobile à la même 
place, p longé , d i ra i t -on, dans la quiétude la 
plus complè t e ; i l ne semble pas s ' inquiéter de 
ce qui l 'entoure; on le croirait endormi du plus 
profond sommeil ; mais que quelque proie 
vienne à se montrer , un poisson, un reptile 
aquatique, un petit m a m m i f è r e , un oiseau, 
aussi tôt son bec part et va transpercer sa vic
t ime. Cette attaque ressemble à celle des ser
pents venimeux; elle s 'opère avec la même 
s û r e t é , la m ê m e prompti tude, la m ê m e ruse. 

C'est de cette façon aussi que les ardéidés se 
d é f e n d e n t contre leurs ennemis. Ils cherchent en 
fuyant à se d é r o b e r à leur poursuite; mais se 
voient-ils se r rés de p rè s , ils se retournent et 
dirigent leurs coups fur ieux contre les yeux 
du poursuivant : ils sont donc très-dangereux. 

Tous les a rdé idés nichent en société, non-
seulement avec leurs semblables, mais encore 
avec d'autres oiseaux. Leurs nids sont grands 
et g ross iè rement construits; la plupart les éta
blissent dans les roseaux. Chaque couvée est 
de trois à six œ u f s , unicolores, d'un blanc ou 
d 'un bleu v e r d â t r e . La femelle couve seule; 
pendant ce temps, le mâle la nourr i t . Les jeunes 
restent au nid j u s q u ' à ce qu'ils puissent voler. 
Après qu'ils ont pris leur essor, les parents 
les nourrissent encore pendant quelque temps, 
puis les abandonnent. 

Dans nos pays, on trouve encore çà et là une 
colonie d ' a r d é i d é s , une h é r o n n i è r e ; mais dans 
le sud, on en rencontre un plus grand nombre, 
et là se trouvent r é u n i e s les espèces les plus va
r iées . C'est un spectacle curieux, disent tous les 
auteurs qui en ont é té t é m o i n s , et je ne crois 
pouvoir mieux faire que de reproduire ici , sans 
m'astreindre à suivre son texte, la description 
que donne Baldamus d'une h é r o n n i è r e de Hon
gr ie . 

C'est au commencement de j u i n ; les roseaux 
ont de six à sept pieds de haut, et recouvrent 
l'eau sombre du marais. Partout où le regard 
se porte, i l ne rencontre qu'une plaine im
mense, sans trouver un seul point où s'arrêter. 
Mais sur ce fond in f in i vert et bleu se détachent 
des formes superbement variées de blanc, de 
jaune, de gris et de noir : les aigrettes, les hé
rons pourpres, les h é r o n s cendrés , les biho-
reaux, les spatules, les ibis, les cormorans, les 
sternes, les mouette les oies, les pélicans. Sur 
les saules et les peupliers qui s 'élèvent çà et là, 
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nichent les a r d é i d é s . Une de leurs colonies avait 
quelque raille pas de d i a m è t r e , et les nids é t a i e n t 
r é p a r t i s sur cent à cent cinquante saules ; mais 
plusieurs de ces arbres por ta ient chacun de dix 
à v ingt nids. Celui q u i a vu une colonie b ien 
nombreuse de f r e u x , peut se fa i re une i d é e d'une 
h é r o n n i è r e en Hongr ie . Sur les branches les plus 
fortes des saules les plus grands se t rouvaient 
les nids des h é r o n s c e n d r é s ; puis, à c ô t é , sou
vent bord à bord , ceux des b ihoreaux; des bran
ches plus faibles et plus é levées supportaient 
ceux de la garzette et du cormoran na in , t an
dis que plus bas é t a i en t les petits nids t rans
parents d u blongios. Les bihoreaux é t a i e n t les 
plus nombreux, puis venaient les garzettes, les 
h é r o n s c e n d r é s , et enfin les blongios. Les petits 
cormorans excep té s , tous é t a i e n t si peu c r a in 
t i fs que, m ê m e a p r è s plusieurs semaines de chas
se, ils n'avaient pas q u i t t é l ' endroi t . A chaque 
coup de feu , ils s'envolaient, mais pour se per
cher b i e n t ô t a p r è s ; souvent m ê m e , ils n'aban
donnaient pas la place. Restait-on quelques 
temps en bateau au-dessous des arbres, tous 
ces oiseaux c o m m e n ç a i e n t b i e n t ô t leurs m a n è 
ges, m a n è g e s si va r i és qu 'on ne pouvait se lasser 
de les contempler . 

« D ' a b o r d , ce sont les bihoreaux q u i descen
dent du haut de l 'arbre à leurs nids ; ils ont à 
arranger ceci ou cela, à changer la posi t ion des 
œ u f s ; ils se retournent de tous les c ô t é s ; ils 
ouvrent largement leur vaste gorge rouge contre 
le voisin q u i s'approche de trop p r è s , et font 
entendre de rauques grincements. Puis viennent 
les garzettes, au vol silencieux : l 'une apporte 
dans son bec une b r ind i l l e s è c h e , l 'autre saute 
de branche en branche pour gagner son n i d ; 
en m ê m e temps se mont ren t les beaux cra-
biers, au plumage roux , au vol l é g e r comme ce
l u i des h iboux ; enf in les h é r o n s c e n d r é s , les plus 
prudents d'entre eux, apparaissent les derniers. 
C'est u n b r u i t , u n tapage; ce sont des gr ince
ments, des grognements cont inuels ; ce sont des 
formes blanches, jaunes, grises, noires, qu i 
t o u r b i l l o n n e n t ; l 'œi l en est é b l o u i ; l 'ore i l le en 
est assourdie. E n f i n le calme arr ive , le b r u i t 
d i m i n u e . La p lupar t des oiseaux sont au repos; 
les uns courent , les autres montent la garde 
p i es de leur n id ; quelques-uns vont et viennent , 
apportant de m a t é r i a u x . Mais, tout à coup, un 
b ihoreau q u i s'ennuie a l ' i dée de t rouver que 
telle b r i n d i l l e du n i d de son voisin serait 
n i ' eux dans le sien, et le b r u i t recommence. 
U n nouveau piano s u c c è d e ; car de silence v é r i 
table, i l n ' y en a pas. Mais d ' o ù provient ce for

tissimo q u i s ' é l ève? C'est u n m i l a n , dont l 'a ire 
I est à c inquante pas de là, et qu i e n l è v e t ran

q u i l l e m e n t , dans chacune de ses serres, u n 
j eune h é r o n c e n d r é . La m è r e qu i t t e son n i d , 
m e n a ç a n t , grognant , mais elle laisse le ravisseur 
s ' é l o igne r , quand d 'un seul coup de son bec f o r 
midable elle p o u r r a i t le met t re à m o r t . Quelques 
b ihoreaux poursuivent en c r i an t leur ennemi ; 
mais de nouveaux cris plus for t s les rappel lent . 
I c i une pie, là une corne i l le o n t p r o f i t é de leur 
absence pour enlever quelques œ u f s . Les voisins 
de l ' i n d i v i d u p i l lé poussent des clameurs f o r 
midables, tandis que d'autres p i l la rds , met tan t 
à p r o f i t le t u m u l t e , se p r é c i p i t e n t sur les nids 
a b a n d o n n é s u n instant et s 'enfuient avec leur 
proie . Les cris de vengeance et de dou leu r re
tentissent encore, quand on entend un bruisse
m e n t : tout se ta i t a u s s i t ô t . C'est le r o i des airs , 
un aigle majestueux q u i plane au-dessus de ce 

I f o u r r é i m p é n é t r a b l e . U n coup de f eu re ten t i t 
! sur la r i v e ; toute la colonie, y compr i s les b i h o -
; reaux,se l è v e ; les h é r o n s se m ê l e n t aux m i l l i e r s 
j d'oiseaux q u i viennent de qu i t t e r la surface de 

l'eau ; é p o u v a n t é s , ils t ou rno ien t en tous sens, 
puis se posent de nouveau. 

« Dans t ou t le monde a i l é , i l n 'y a r i en de plus 
m o u v e m e n t é , de plus a g r é a b l e à voi r , de plus 
beau qu 'une parei l le h é r o n n i è r e . » 

Chasse. — Chez nous, on chasse par tou t les 
a r d é i d é s , car ils causent plus de m a l que tous les 
autres oiseaux q u i v iennent habiter nos cours 
d'eau. L à o ù existe une h é r o n n i è r e , on f a i t cha-

; que a n n é e une grande battue, ou pour m i e u x 
dire un grand massacre, dans lequel on tue le 
plus d ' indiv idus que l 'on peut. Ce n'est que l à , i 

j d 'a i l leurs , q u ' i l est r é e l l e m e n t possible de chas
ser ces o iseaux, q u i sont d 'o rd ina i re t rop 
prudents , t rop d é f i a n t s pour se laisser approcher 
ou surprendre. 

C a p t i v i t é . — De temps à autre i l v ient à l ' i - i 
d é e d 'un amateur d ' é l eve r de jeunes a r d é i d é s . 
U a alors occasion d'observer les postures s in 
g u l i è r e s que prennent ces oiseaux. On peut les 
habituer à sor t i r de leur v o l i è r e , à y ren t re r , à 
chercher e u x - m ê m e s leur n o u r r i t u r e ; mais les 
a g r é m e n t s qu ' i l s p rocuren t sont b ien minces . 
Les seules e s p è c e s q u i pour ra ien t en donner sont 
les petits a r d é i d é s au plumage b r i l l a n t , et ceux-
ci nous sont é t r a n g e r s . On ne les vo i t que dans les 
j a rd ins zoologiques, où on a plusieurs fois r é u s s i 
à les faire reprodui re . 
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L E S H É R O N S — ARDEA. 

Die Reiher, Hérons. 

Caractères. — Les hérons proprement dits 
sont ca rac té r i sés par un corps assez é lancé , un 
cou long, grê le , e m p l u m é sur toutes ses faces et 
dans toute son é t e n d u e , un bec plus long que la 
tête et vigoureux, un plumage, sauf quelques 
exceptions, partiellement varié de longues ta
ches foncées , et dans lequel le c end ré ou le gris, 
d i s t r ibué par grandes masses, domine géné ra l e 
ment. 

Les adultes ont ordinairement les plumes de 
l 'occiput ef fdées et formant une huppe pen-
eante, celles du jabot tombant en fanons, et les 
scapulaires a l longées , é t ro i tes et comme d é 
composées . 

LE HÉRON CENDRÉ — ARDEA C1NEREA. 

Der Fischreiher, the common Héron. 

Caractères. — Le héron cendré ou héron pê
cheur (Pl . X X X I V ) , adulte, a le f ron t et le som
met de la tê te blancs, le cou b l a n c h â t r e , le dos 
d'un gris c end ré , rayé de blanc, ce qui est d û 
aux longues plumes de cette région ; les flancs, 
une ligne allant de l 'œil à l 'occiput, trois longues 
plumes qui forment la huppe, une t r iple r angée 
de taches à la partie a n t é r i e u r e du cou, el les r é 
miges primaires noirs ; les r émiges secondaires 
et les rectrices grises; l'oeil j a u n e - d o r é ; les par
ties nues de la face d'un jaune vert; le bec jaune-
paille ; les tarses d 'un noir b r u n â t r e . Cet oiseau 
a 1 m , 15 de long, et 2 m ,06 d'envergure; la lon
gueur de l'aile est de 52 cent., celle de la queue 
de 19. Les jeunes ont une teinte plus grise, et 
n'ont pas de huppe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a observé 
le hé ron c e n d r é sur toute la surface de la terre, 
excepté dans l 'Amér ique du Nord ; mais i l ne 
serait pas impossible qu'on l 'y t rouvâ t aussi, 
vers le nord . Le 64° de latitude est la l imi te de son 
aire de dispersion ; au-dessous de cette latitude 
on le rencontre dans presque toutes les con t rées 
de l'ancien continent, soit qu ' i l y niche, soit 
qu ' i l y passe seulement. Je l 'ai encore r e n c o n t r é 
bien avant dans l ' in té r i eur de l ' A f r i q u e ; d'autres 
voyageurs l 'ont vu dans l'ouest et le sud de cette 
partie du monde. Aux Indes, i l est commun, et 
de là i l passe dans les îles de l 'Océanie . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Dans le Nord , 
le h é r o n cendré est un oiseau migra teur ; dans le 

Sud, c'est au plus s'il est erratique. I l quitte-
l 'Allemagne en septembre ou en octobre, la tra
verse, en voyageant lentement le long des fleu
ves. A u mois d'octobre, i l appa ra î t dans tous les 
pays du m i d i de l 'Europe, et de là passe en Afri
que. I l revient en mars et en avr i l . C'est par 
bandes qu ' i l voyage, et ces bandes se compo
sent quelquefois d'une cinquantaine d'individus. 
11 ne voyage que de jour , volant lentement, mais 
à une grande hauteur et en décr ivant une ligne 
spirale inc l inée . Par les forts vents, i l ne peut 
voyager; quand la lune éc la i re , i l continue par
fois sa route la nui t . 

Le h é r o n cendré habile le bord de l'eau, les 
côles de la mer comme les rives des ruisseaux 
des montagnes; ce qu ' i l l u i faut , c'est que 
l'eau soit peu profonde. On le voit auprès des 
plus petits é tangs , des flaques qui , dans les ma
rais , sont en tourées de touffes d'herbes. Dans 
ses quartiers d'hiver, i l se fixe au bord de la 
mer, sur les rives des lacs ou des rivières; en 
é té , i l p r é f è r e les cours d'eau, au voisinage-
desquels se trouvent des forê ts ou tout au 
moins des arbres élevés, sur lesquels i l aime 
à se reposer, car, de là, i l peut découvrir un 
vaste horizon. 

Le h é r o n c e n d r é a les m œ u r s , les habitudes 
que nous avons décr i t es à propos de la famille 
des a rdé idés . C'est une des espèces les moins 
belles, les plus désagréab les . I l est le plus crain
t i f , le plus déf ian t de tous les ardéidés , par cette 
raison qu ' i l est le plus c h a s s é . Un coup de ton
nerre le rempl i t de terreur ; tout homme qu'il 
ape rço i t de lo in l u i p a r a î t suspect. I l est très-
diff ic i le de surprendre un vieux hé ron cendré; il 
conna î t le danger, l ' app réc i e à sa valeur, et fuit 
toujours à temps. 

La voix de cet oiseau est un cr i rauque, expri
mant kraeïk; son c r i d'avertissement est bref et 
peut ê t re rendu par ka; i l ne pa ra î t pas faire en
tendre d'autres sons. I l se nourr i t de poissons 
qui ont j u s q u ' à 20 ou 25 cent, de long, de gre
nouilles, de serpents, surtout de couleuvres, de 
jeunes oiseaux aquatiques, de petits rongeurs, 
d'insectes aquatiques, de mollusques et de vers 
de terre. 

Naumann décr i t parfaitement, comme témoin 
oculaire, la m a n i è r e dont les h é r o n s cendrés font 
la chasse. « A peine a r r ivés à l ' é tang , d i t - i l , ne 
s o u p ç o n n a n t pas la p résence d 'un observateur, 
les h é r o n s entraient auss i tô t dans l'eau et se 
menaient à p ê c h e r . Le cou f léchi , le bec incliné 

! vers le sol, le regard a t t aché sur l'eau, ils mar-
! chaient à pas lents, m e s u r é s , silencieux, et s'a-
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Fig. 161. Le Héron goliath (p. 654). 

v a n ç a i e n t j u s q u ' à ce que l 'eau leur a r r i v â t au 
haut des tarses. Us faisaient ainsi tout le tour de 
l ' é t a n g ; mais, à chaque m o m e n t , leur cou s'al
longeait comme u n ressort q u i se d é t e n d ; t a n t ô t 
le bec seul, t a n t ô t la t ê t e e n t i è r e disparaissaient 
sous l 'eau ; et chaque fois un poisson é ta i t pris ; 
ils l 'avalaient a u s s i t ô t , ou le re tournaient , le dis
posaient de f a ç o n à pouvo i r l ' eng lou t i r la t ê t e la 
p r e m i è r e . Le poisson é ta i t - i l à une plus grande 
profondeur , le h é r o n e n f o n ç a i t le cou sous 
l 'eau, et, pour m a i n t e n i r son é q u i l i b r e , i l o u 
vrai t les ailes, leur part ie a n t é r i e u r e a r r ivant au 
contact de l 'eau. J 'ai vu quelquefois l'oiseau s'ar
r ê t e r t ou t à coup, demeurer u n instant i m m o 
b i l e , puis enlever u n poisson ; i l venait sans 
doute de surprendre plusieurs poissons, de les 
e f f rayer , et, pendant qu ' i l s fuya ien t qu i d 'un 
c ô t é , q u i d 'un autre , i l ne savait sur lequel d i 
r iger ses coups. 11 f rappe avec assurance et 

manque ra rement sa p r o i e ; i l ne pour ra i t pas, 
d 'ai l leurs, fa i re une seconde attaque sur u n 
poisson q u ' i l v iendra i t de manquer . I l chasse de 
la m ê m e m a n i è r e les grenoui l les , les t ê t a r d s , 
les insectes aquatiques. Les grandes grenouiel ls 
l u i donnent souvent beaucoup de pe ine ; i l les 
prend avec son bec, les re je t te , les reprend , les 
f rappe j u s q u ' à ce qu'elles soient à d e m i mor tes , 
et les avale alors, la t ê t e la p r e m i è r e . » 

M ê m e en Al lemagne , les h é r o n s c e n d r é s n i 
chent en compagnie ; i l s f o r m e n t des colonies, 
des h é r o n n i è r e s , dans lesquelles on compte de 
quinze à cent nids , et plus encore, quo ique bien 
souvent ces h é r o n n i è r e s soient à plusieurs k i l o 
m è t r e s de toute eau. M a l g r é les chasses des
t ruc t ives qu 'on y f a i t , les h é r o n s reviennent tous 
les ans les habi ter . A u voisinage des c ô l e s , 
le co rmoran se m ê l e tou jours aux h é r o n s ; i l 
t rouve commode sans doute , de s 'emparer de 
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leurs nids. Les hé ronn i è r e s ne peuvent plaire 
qu 'à un chasseur d é t e r m i n é , qui ne met rien 
au-dessus du noble plaisir de la chasse; pour 
tout autre, elles sont on ne peut plus désagréa
bles. Le sol, les arbres sont couverts d'une cou
che blanche f o r m é e par les e x c r é m e n t s des o i 
seaux ; tout le feuillage en est d é t r u i t ; des 
poissons en pu t ré fac t ion empoisonnent l 'atmo
s p h è r e . C'est en avril que les vieux hé rons a r r i 
vent; ils r é p a r e n t les nids, pondent et couvent 
presque auss i tô t . Le nid est large de 60 cent, à 
1 m è t r e ; i l est plat, g ros s i è r emen t construit 
avec des branches sèches , des brindilles, des ro
seaux, des feuilles, de la paille ; l 'excavation est. 
tapissée de poils, de soies, de laine, de plumes. 
Les œ u f s , au nombre de trois ou quatre, sont 
ve rdâ t res ; leur coqui le est épaisse et lisse. Les 
jeunes éc losent ap rè s trois semaines d'incuba
t ion , et sont à ce moment hideux à voir . On 
dirai t qu'ils sont continuellement en proie à une 
f a im d é v o r a n t e ; ils mangent des quan t i t é s i n 
croyables d'aliments, mais ils en rejettent beau
coup. Leur sé jour au nid est de plus de quatre 
semaines, et ils ne l'abandonnent que lorsqu' i ls 
peuvent bien voler. Ordinairement, ils se tien
nent debout dans le nid ; mais au c r i d'avertis-
ment des parents ils se couchent. Ceux-ci les 
instruisent encore quelques jours, puis les aban 
donnent à e u x - m ê m e s ; jeunes et vieux se sépa
rent alors et la h é r o n n i è r e est d é s e r t é e . 

Les faucons, les grandes espèces de hiboux, 
certains aqui l idés attaquent les h é r o n s adultes ; 
les petits falconiens, les corbeaux, les corneilles 
pi l lent les nids. « La crainte que les h é r o n s , 
m a l g r é les armes terribles dont ils sont munis, 
manifestent à la vue des oiseaux de proie et 
m ê m e des corneilles, est vraiment s ingu l i è re , d i t 
Baldamus. Leurs ennemis semblent le savoir ; 
ils pi l lent les colonies de hé rons avec une impu
dence remarquable, enlèvent les œufs et les 
jeunes au mil ieu des parents, qui se bornent à 
pousser des cris affreux, à faire des menaces, 
et souvent à donner un faible coup d'aile. J'ai 
vu cependant un jeune h é r o n lancer un coup 
de bec à une pie qui étai t en train de piller, 
dans son voisinage, un nid de bihoreau. Ces 
jeunes h é r o n s essayent parfois de se d é f e n d r e 
contre l 'homme m ê m e ; ils soufflent et lancent 
des coups de bec; mais cela n'arrive que quand 
ils sont poussés tout au bord de leur nid, et 
qu ' i l ne leur reste plus aucune autre chance de 
salut. » 

Chasse. — I l est regrettable que la chasse du 
hé ron au faucon, chasse qu i é ta i t antrefois pra

t i q u é e dans toute l 'Europe, soit t o m b é e en dé
s u é t u d e . I l y a quelques a n n é e s , des tentatives 
pour la remettre en honneur ont é té faites en 
Hollande; l 'on avait dressé dans ce but et avec 
succès plusieurs faucons ; mais ces tentatives 
semblent ne pas avoir eu de su i te , du moins 
n'en a-t-on plus entendu parler. J'ignore égale
ment si on pratique toujours cette chasse en 
Angleterre. Ce que je sais, c'est qu'elle est en
core en honneur en Asie, surtout aux Indes, et 
chez certaines tribus d'Arabes, dans le nord de 
l 'Af r ique . Quand le h é r o n voit le faucon fondre 
sur l u i , i l r égurg i t e ses aliments pour s'alléger, 
puis s 'élève dans l'air au plus vite, mais bientôt 
le faucon l'a dépassé , et cherche à l'attaquer de 
haut en bas. L'assaillant est cependant obligé de 
se tenir sur ses gardes, car le h é r o n relève son 
bec et se tient sur la défens ive . Lorsque le fau
con est parvenu à l ier sa vict ime, tous deux 
tombent à terre en tourbi l lonnant . Si l'attaque 
s'est faite contre un vieux h é r o n expé r imen té , la 
chasse dure plus longtemps, quoique ce der
nier finisse toujours par succomber; épuisé par 
la fatigue, i l ne peut plus voler. Les ondulations, 
les crochets que déc r iven t les deux oiseaux, leurs 
ascensions et leurs descentes, leurs attaques et 
leurs défenses forment dans leur ensemble un 
spectacle ravissant. Le chasseur a-t- i l pris le 
hé ron , i l se contente g é n é r a l e m e n t de lu i enle
ver ses plus belles plumes, ou bien i l l'emporte, 
et s'en sert pour dresser de jeunes faucons. Assez 
souvent on rend la l iber té au h é r o n , après avoir 
rivé à l 'un de ses tarses un anneau métall ique 
portant le nom du chasseur et la date de la cap
ture. Des h é r o n s m a r q u é s de la sorte et redevenus 
libres ont pu ê t re pris plusieurs fois, et l'on a 
ainsi reconnu que cet oiseau vivait cinquante 
ans et plus . 

C a p t i v i t é . — Le h é r o n c e n d r é est facile à 
élever si on le nour r i t de poissons, de grenouil
les et de petits rongeurs ; mais on ne peut le 
mettre avec des oiseaux domestiques, car i l dé
vore les poussins et les canetons. Je puis, d'après 
mes observations personnelles, confirmer ce 
qu'avance Naumann : que le h é r o n cendré cap
ture des moineaux. 

LE HÉRON GOLIATH — ARDEA GOLIATH. 

Dur Riesenreiher, the Giant-Heron. 

Caractères. —Congénère du héron cendré, le 
hé ron Goliath ou h é r o n géan t (fig. 161)a l m , 40de 
long e t l m , 9 5 d'envergure; la longueur de l'aile 
est de 58 cent., celle de la queue est de 22. I l 
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a la t ê t e , le haut du cou, le m i l i e u de la po i t r ine 
et le ventre d 'un gris cannelle ; le dos et la par t ie 
a n t é r i e u r e de la po i t r ine d 'un roux c e n d r é ; la 
gorge b lanche; l 'œi l j aune , e n t o u r é d 'un cercle 
v io le t ; la l igne naso-oculaire verte ; la m a n d i 
bule s u p é r i e u r e noi re , l ' i n f é r i e u r e jaune , avec 
la pointe verle et la base violette ; les tarses 
noirs. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le h é r o n 
Goliath a les m ê m e s habitudes que le h é r o n cen
d r é ; i l est cependant encore plus m é c h a n t . I l 
v i t solitaire au bord des eaux douces du centre 
de l ' A f r i q u e ; i l est t r è s - d é f i a n t , t r è s - p r u d e n t ; 
i l vole lourdement ; sa voix est rauque et d é 
sagréab le ; i l se n o u r r i t de poissons, de rep
tiles, d'oiseaux et de m a m m i f è r e s . On ne sait 
r ien de son mode de reproduc t ion . 

C a p t i v i t é . — On a r é c e m m e n t a m e n é en Eu
rope des h é r o n s Goliaths pr is jeunes. A u m o 
ment où j ' é c r i s , un m â l e de toute b e a u t é existe 
au Jardin zoologique d 'Amste rdam. E n capt i 
v i t é , ces oiseaux sont dangereux ; u n r i en su f f i t 
pour les mettre en f u r e u r ; ils ne craignent per
sonne alors, et tuent les autres oiseaux. 

LES AIGRETTES — HERODIAS. 

Die Schmuchreiher, the Egrets. 

Caractères. — Les aigrettes ou hérons-super
bes, ont des c a r a c t è r e s qui par t ic ipent beaucoup 
de ceux des h é r o n s ; mais leurs formes sont plus 
sveltes ; elles ont u n bec rela t ivement plus 
mince et moins é levé à la base ; des jambes d é 
n u d é e s sur une grande é t e n d u e et en partie 
scn te l l ées . Elles se dist inguent encore par u n 
plumage e n t i è r e m e n t blanc à tous les âges et à 
toutes les saisons, et par les aigrettes que f o r 
ment, à l ' é p o q u e des amours, les plumes du dos 
et les scapulaires. 

L'AIGRETTE BLANCHE — HERODIAS ALBA. 

Der Edelreiher, the whitc Egret. 

Caractères. — L'aigrette blanche, le héron 
argenté, héron blanc, héron noble (fig. 162 et 
P l . X X X I V ) , comme on l 'a quelquefois n o m m é e , 
est d 'un blanc pur é c l a t a n t ; elle a l 'œil j a u n e ; le 
bec d 'un jaune f o n c é ; la partie nue des joues 
d 'un jaune v e r d â t r e ; les tarses d 'un gris f o n c é . 
El le a I m , 1 0 d e l o n g e t l m , 0 8 d 'envergure; la lon
gueur de l 'aile est de 58 cent., celle de la queue 
de 20. Les jeunes n 'on t pas d'aigrette. La cou
leur du bec varie suivant les saisons, et non su i 
vant l ' âge . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'a igret te 
blanche habite le sud de la S i b é r i e et le sud-est 
de l 'Europe ; de l à , elle pousse ses excursions 
dans le sud de l 'Asie et dans le nord de l ' A f r i q u e . 

E n A m é r i q u e , aux Indes, dans le centre, le 
sud et l 'ouest de l ' A f r i q u e , elle est r e m p l a c é e 
par d'autres e s p è c e s voisines. Jadis, l ' on admet 
ta i t qu 'e l le s ' é g a r a i t accidentel lement en A l l e 
magne ; mais Homeyer nous a appris qu 'el le ve
nai t m ê m e y n icher . E l le est assez c o m m u n e 
dans les provinces danubiennes et sur les bords 
de la mer Noi re , sur les c ô t e s de la mer Cas
pienne et dans le n o r d de l ' A f r i q u e ; elle est 
rare en G r è c e , en I t a l i e , dans le m i d i de la 
France, en Espagne e l plus rare encore dans 
l'est de l 'Asie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Comme le 
h é r o n c e n d r é , l 'a igret te blanche habite les p i è c e s 
et les cours d'eau de toute e s p è c e ; elle p r é f è r e 
sur tout les marais é t e n d u s , et, dans ceux -c i , les 
l ieux les plus t ranqui l les , o ù elle est le moins 
e x p o s é e à se t rouver en contact avec l ' h o m m e . 
Par ses allures, l 'a igret te blanche se d is t ingue 
à son avantage de la p lupar t des a r d é i d é s . 
Comme ie d i t N a u m a n n , c'est un bel oiseau au 
plumage simple mais é l é g a n t , surpassant, par sa 
ta i l le les autres h é r o n s blancs. E l l e d i f f è r e du 
h é r o n c e n d r é aussi bien au repos que dans la 
marche et dans le vo l . El le p rend les postures les 
plus s i n g u l i è r e s ; elle cache sous ses plumes la 
t ê t e , le cou , une de ses pattes, et on ne cro i 
ra i t plus voir alors qu 'une masse reposant sur 
un mince support . Mais, quelque ex t raord ina i re 
que soit cette posture, elle est plus gracieuse 
que celle du h é r o n c e n d r é . Sa d é m a r c h e est, s i 
non plus l é g è r e , au moins plus digne que celle 
de ce dern ie r ; son vol est plus beau, d é j à par cela 
seul que l 'oiseau est plus é l a n c é , q u ' i l e x é c u t e 
ses mouvements avec plus de v igueur et p lus de 
r a p i d i t é . 

El le p a r a î t moins b ien p a r t a g é e sous le rappor t 
des organes des sens et de l ' i n t e l l igence ; à m o n 
avis du moins , elle n'a n i la ruse n i la m é c h a n 
c e t é des autres a r d é i d é s . E n c a p t i v i t é elle a de 
l ' a f fec t ion pour son gardien ; elle est, en u n mot , 
le plus noble des a r d é i d é s . 

A p r è s ce que j ' a i d i t de l ' e s p è c e p r é c é d e n t e , j e 
ne parlerai n i de son r é g i m e , q u i est à peu p r è s le 
m ê m e , n i de la m a n i è r e dont elle capture sa 
p r o i e ; je crois devoir faire remarquer , cepen
dant, qu'elle ne semble pas a n i m é e d 'une rage 
m e u r t r i è r e , comme les autres a r d é i d é s . A i n s i , 
j e n'ai j amais vu d'aigrettes caplives chasser h s 
moineaux. 
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ig. 162. L'Aigrette blanche (p. 655). 

Dans ces derniers temps, Lœbens t e in , Balda-
mus et Homeyer nous ont fa i t conna î t r e son 
mode de reproduction. En Hongrie, l 'aigrette 
blanche niche dans les é n o r m e s fou r r é s de ro
seaux qu i recouvrent les marais, sans f u i r les 
arbres, comme semble le dire Baldamus. Des 
habitants de Semlin, parfaitement dignes de f o i , 
ont a s suré à Naumann que cet oiseau nichait 
tous les ans dans une île du Danube, et qu ' i l éta
blissait son nid sur la cime des arbres les plus 
élevés. Baldamus, qui explora les provinces da
nubiennes dans la saison de la ponte, ne vi t pas 
d'aigrettes dans les h é r o n n i è r e s établies sur des 
arbres; i l découvr i t un n id dans les forê ts de 
roseaux du Marais-Blanc, et i l émi t l 'opinion 
que l 'espèce ne nichait jamais sur les arbres : i l 
a fa l lu les observations précises de Homeyer nour 

trancher la question. Pour moi , j ' a i vu si souvent 
sur des arbres, non pas l'aigrette blanche, mais 
l 'espèce qui la remplace en Af r ique , que j'étais 
convaincu, àpriori, que cel le- là devaitaussi, dam 
certaines circonstances, y construire son nid. 
Ces assertions contradictoires sont faciles à ex
pl iquer . Prudente et craintive comme elle l'est, 
l'aigrette blanche choisit toujours, pour s'y fixer, 
les endroits où elle sera le plus en sû re té ; elle 
agit suivant la disposition des lieux, c'est-à-dire 
qu'elle niche sur les arbres, dans les endroits où 
elle se trouve le plus à l 'abri de tout danger; 
dans le cas contraire, elle se fixe dans les forêts 
de roseaux. 

La relation que donne Baldamus de son voyage 
de découve r t e dans le Marais-Blanc est des plus 
in t é re s san te s . Notre auteur avait vainement 
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Fig. 103. L'Aigrette garzette. 

c h e r c h é des nids d'aigrette, blanche c ' é t a i t vaine
ment qu ' i l s 'é tai t a d r e s s é aux chasseurs et aux 
p ê c h e u r s ; i l du t r ecour i r aux menaces, et i l ap
p r i t ainsi, par quelques p ê c h e u r s , qu ' un certain 
nombre de ces oiseaux nichaient dans la f o r ê t de 
roseaux. « Je g r i m p a i sur une cabane s i t uée au 
m i l i e u du marais ; j e t i r a i un coup de f u s i l dans 
la d i rect ion qu i m'avai t é t é i n d i q u é e , et je vis se 
lever douze ou treize aigrettes q u i rev inrent 
b i en tô t s'abattre à l ' endroi t d ' o ù elles s ' é t a i e n t 
é levées . Je connaissais la d i r e c t i o n ; j e fis mes 
p r é p a r a t i f s pour arr iver à l ' endro i t . Deux canots 
r e ç u r e n t chacun trois hommes ; on embarqua 
des vivres pour h u i t j o u r s , et le lendemain ma
t i n , à quatre heures, nous p a r t î m e s , a p r è s que 
les deux guides valaques eurent fa i t leurs adieux 
à la vie. Nous é t i o n s convaincus d'avance que 
l 'entreprise serait h é r i s s é e de d i f f i c u l t é s ; mais, 
n i nous n i nos braves chasseurs n'avions idée 

BKEBM. 

du danger que nous courions de ne plus pouvoir 
sor t i r de ce f o u r r é inextr icable de roseaux, 
hauts de hu i t à d ix pieds, e n t r e - c r o i s é s en tous 
sens, s ' é l evan t au-dessus d'une eau profonde de 
deux à c inq pieds, au f o n d h é r i s s é de souches 
et de troncs d'arbres, couvert d 'une couche de 
vase dont nous ne pouvions mesurer la hauteur . 
Ce j o u r , je l 'avoue, a é t é le plus p é n i b l e de m o n 
existence; ce n'est qu 'au p r i x des efforts les plus 
soutenus et les plus é n e r g i q u e s que nous avons 
pu at teindre notre bu t et revenir sains et saufs. 

« Le £ 3 j u i n , a p r è s avoir r e n c o n t r é quelques 
nids de h é r o n s p o u r p r é s , nous t r o u v â m e s c i n q 
nids d'aigrette blanche, r e n f e r m a n t , les uns 
trois, les autres quatre œ u f s . Ces nids reposaient 
sur des souches et sur des tiges de roseaux re 
c o u r b é e s et r é u n i e s sur un assez grand p é r i 
m è t r e ; ils é t a i e n t f o r m é s d 'un assez grand amas 
de pareilles t iges , é t a i e n t t ap i s sé s à l ' i n t é r i e u r 

I V - 39 i 
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de feuilles de roseaux et é t a ien t assez solides 
pour porter le poids d'un homme. Le nombre 
des œufs varie de trois à quatre; on n'en trouve 
jamais c inq . Ces œuf s sont r econna i s sab lesà leur 
grain, car ni leur grandeur ni leur forme ne 
fournissent de ca rac tè re infai l l ib le . Cependant, 
ils sont beaucoup plus grands que ceux du h é r o n 
p o u r p r é , et notablement plus grands que ceux 
du héron c e n d r é ; mais le grain en est tout d i f 
f é ren t au toucher. Ces œuf s sont plus lisses que 
ceux des deux autres e s p è c e s ; les saillies sont 
moins p rononcées , moins a iguës , les pores plus 
distants et plus grands. Ils sont de couleur 
b l euâ t r e et leur forme est un ovoïde a l longé . 

« L'aigrette blanche semble arriver dans ces 
cont rées vers le mi l i eu d 'avri l , une semai ne plus 
tard environ que le h é r o n p o u r p r é ; toujours est-
i l qu'elle commence à nicher une semaine plus 
tard . » 

Baldamus ne trouva plus personne qui osât 
p é n é t r e r une seconde fois dans la retraite des 
aigrettes, et i l dut abandonner ses observations. 
Heureusement que Homeyer f u t mieux servi par 
les circonstances. Ce naturaliste a non-seulemenl 
le don de voir tout ce qui peut ê t re vu, mais 
encore i l a un bonheur tout particulier. Ma
homet ne pouvant aller à la montagne, la mon
tagne vint à l u i . Les aigrettes, qui j u s q u ' à p r é 
sent Savaient jamais n i ché en Allemagne, de 
souvenir d 'homme, apparurent en 1863, en so
ciété de h é r o n s cendrés , aux environs de Glo-
gau qu'habitait alors Homeyer. 

J'aurais voulu voir mon ami , lorsque l ' ins
pecteur des forê ts , Baelzold, lu i apprit que qua
tre aigrettes blanches avaient fait leur appari
tion dans la hé ronn iè re , et que la réal i té de ce 
fai t , en apparence fabuleux, l u i fu t cert i f iée par 
on forestier. « I l c o m m e n ç a i t à faire nui t , écri t 
Homeyer dans son journa l , n é a n m o i n s , je me 
rendis auss i tô t à la hé ron i è r e , en compagnie de 
ces deux messieurs. Un coup de feu met la co
lonie en émoi . Les hé rons se lèvent bruyam
ment en tournoyant autour de leurs nids. Tous 
sont gris, mais un est blanc, c'est bien l 'ai
grette. Elle vole quelque temps de côté et d'au
t re , puis commence à déc r i r e de longues lignes 
ondulées , en rasant la cime des arbres et se 
pose enfin sur un p in . J'en ai vu assez pour 
aujourd 'hui , et je m 'é lo igne pour ne pas t rou
bler un hôte aussi rare. » A part i r de ce jou r , 
Homeyer vint visiter la hé ronn i è r e tous les deux 
jouis , cl le 21 mai, i l v i t qu ' i l n'y avait plus que 
deux aigrettes, mais elles couvaient. Ayant 
t rouvé le n id , i l demeura sous l 'arbre j u s q u ' à la 

nuit pour observer la femelle. Le 4 j u i n i l passî 
encore trois heures sous l'arbre sans découvrir 
les deux oiseaux ; peu t - ê t r e é ta ient - i l s en train 
de p ê c h e r ; peu t -ê t re aussi la femelle ne se dé-
rangea-t-elle pas de dessus ses œuf s . Quelques 
jours plus tard, Bolle vint visiter son ami Ho
meyer, et l'accompagna à la hé ronn i è r e . « La fe
mel le , qui étai t sur ses œufs , se lève toute 
droite et se rassied. Mon ami de Berl in trouve 
sous le nid une grande plume d'aigrette, la met 
à son chapeau, se couche sur le tapis de mousse, 
la face t o u r n é e vers le n id , et se met à ra
conter des gaudrioles. » Homeyer dit encore : 
« Le n id est sur un assez gros pin , au bord de 
la h é r o n n i è r e ; sa structure est grossière , et il est 
presque transparent. É v i d e m m e n t les aigrettes 
l 'ont construit e l l e s - m ê m e s dans le courant de 
l ' année . Le n id le plus voisin de héron cendré 
enestdistanl de hu i t pieds et i l es tp lusé levé .Le 
nid de l'aigrette blanche repose sur une forte 
bifurcation du p in , tout près de la cime; quel
ques branches le dépassen t de cinq à sept pieds 
sur les c ô t é s ; tout est l ibre au-dessus. Sur 
ce m ê m e arbre, mais à quinze pieds plus bas, 
est un nid de cresserelle. L'aigrette ne se mon
tre que quand on a f r a p p é plusieurs fois sur le 
tronc de l 'arbre. Elle lève droi t en l'air son long 
cou; son bec est hor izontal ; son corps reste im
mobile et elle tourne la tête à droite et à gauche. 
Je frappe l 'arbre encore en fois ; l'oiseau s'en
vole, i l d i spara î t pendant trois minutes, puis il 
revient, vole deux fois autour de son nid et va 
se poser sur un pin voisin. Pour ne pas troubler 
l ' incubation, je regagne la maison forestière. Des 
allures que manifeste actuellement cet oiseau, 
je conclus avec certitude q u ' i l a des œufs dont 
l ' incubat ion est t r è s -avancée . » Notre auteur 
continua ses observations. Le 15 j u i n , la fe
melle ne se levait qu'un instant quand on frap
pait contre l 'arbre; le 28 j u i n , les jeunes 
é t a i en t éclos depuis quelques jours déjà; ils 
criaient fortement : Keck, keck, keck, comme 
les jeunes hé rons c e n d r é s , mais avec une voix 
moins rauque. Homeyer put suivre leur crois
sance jusqu'au 10 j u i l l e t . Ce jour - l à , l'un des 
jeunes étai t debout au bord du nid, un autre 
éta i t debout dans le n i d , le plus petit était en
core assis ; deux jours plus tard, le plus âgé quit
tait le n id , s'envolait sur un arbre voisin et y 
passait presque toute l ' a p r è s - m i d i ; le second 
restait debout sur une branche à côté du nid, 
le t ro i s i ème dans le n id , où tous trois se trou
vaient r é u n i s le soir. Mais le r é g i m e n t de Ho
meyer ayant r e ç u ordre de se porter sur la fron-
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l iè re de Pologne, notre auteur devient inqu ie t 
sur le sort de ses p r o t é g é s . I l se h â t e de cour i r 
chez tous les chasseurs de Glogau ; i l place ces 
oiseaux sous la protect ion de toute la v i l l e ; i l 
appelle l 'a t tent ion publ ique sur l eu r r a r e t é ; i l 
fa i t e s p é r e r leur re tour à tous, jeunes et v ieux, 
au cas où on ne les t roublera i t pas; ses paroles 
sont par tout bien r e ç u e s . I l qui t te Glogau, le 
28 j u i l l e t , b e r c é du plus doux espoir ; le m ê m e 
jour les trois jeunes aigrettes qu i t t en t le n i d et 
sont tuées . 

Naumann croi t que l 'aigrette blanche est 
plus facile à t i rer que le h é r o n c e n d r é ; j e suis 
d 'un avis tout o p p o s é ; j ' a i t ou jours vu cet oiseau 
t r è s -méf i an t . I l a d 'ai l leurs de bonnes raisons 
pour l ' ê t re . Dans sa patr ie , on le chasse avec 
ardeur pour se procurer ses belles p lumes, 
dont on fai t des parures de grande valeur 

Aux yeux des Hongrois et des Valaques, c'est 
chose m é r i t o i r e que d'avoir p u surprendre un 
oiseau aussi p rudent . Dans ces derniers temps, 
des aigrettes provenant de la Hongr ie ont é t é 
mises dans le commerce , et on en voi t au jou r 
d 'hui dans tous les ja rd ins zoologiques. 

L'AIGRETTE GARZETTE — HERODIAS GARZETTA. 

Der Seidenreiher, the Silk-Heron. 

Caractères. — La garzette, vulgairement hé
ron soyeux, petit héron blanc ou argenté (fig. 163), 
ressemble beaucoup à l 'aigrette blanche. Mais 
elle n'a que 66 cent, de long et l m , 1 5 d'enver
gure ; la longueur de l 'aile est de 33 cent . , celle de 
la queue de 11 cent. El le est blanche, avec l 'œi l 
jaune-vif , le bec no i r , les tarses noirs et d 'un 
jaune v e r d â t r e aux ar t iculat ions. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La garzette 
a la m ê m e aire de dispersion que l ' e spèce p r é 
c é d e n t e , mais elle est par tou t plus commune . 
El le n'est pas rare dans les provinces Danu
biennes et dans le bassin du Volga et du N i l . 
C'est une des e spèces les plus nombreuses dans 
les h é r o n n i è r e s . 

M œ u r s , h ab i t ude s e t r é g i m e . — L a g r â c e , 
l ' é l égance de ses allures, la d is t inguent de beau-
coups de ses c o n g é n è r e s . El le se n o u r r i t sur
t o u t de petits poissons. E l le se r ep rodu i t en 
| na i et en j u i n ; les œ u f s , au nombre de quatre 
pu c i n q par c o u v é e , sont d 'un v e r d â t r e c la i r . 

C a p t i v i t é . — L a garzette se vo i t assez sou
vent dans les collections d 'animaux vivants. A u 
Jardin zoologique de Cologne, une paire a com
m e n c é à n i che r , et si l 'on n'est pas encore ar

r ivé à faire r ep rodu i re l ' e s p è c e en c a p t i v i t é , on 
peut n é a n m o i n s e s p é r e r d'y r é u s s i r b i e n t ô t . 

LES GARDE-BOEUFS — BUBULCUS. 

Die Kuhreiher, the Cow-Herons. 

Caractères. — Un corps ramassé, un cou 
cour t , u n bec cour t et v igoureux , des tarses 
peu é levés , des plumes d ' o r n e m e n t é b a r b é e s , fila

menteuses; tels sont les c a r a c t è r e s du genre 
g a r d e - b œ u f , auquel appart ient l ' e s p è c e suivante. 

LE GARDE-BOEUF IBIS — BUBULCUS IBIS. 

Der Kuhreiher, the Cow-Heron. 

Caractères. —Le garde-bœuf ibis, ou héron 
des bœufs, est d 'un blanc é c l a t a n t . Dans son p l u 
mage de noces, i l a ï e haut de la t ê t e , la partie 
a n t é r i e u r e de la po i t r ine et le dos o r n é s de lon
gues plumes d 'un roux de r o u i l i e ; l 'œi l j aune-
c l a i r ; la l igne naso-oculaire et les p a u p i è r e s d 'un 
jaune v e r d â t r e ; le bec o range ; les tarses d ' un 
jaune r o u s s â t r e . Les jeunes ont les tarses b r u 
n â t r e s . I l a 52 cent, de long et 66 cent, d'enver
g u r e ; la longueur de l 'ai le est de 25 cent . , celle 
de la queue de 9. La femelle est un peu plus pe
t i te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le garde-
b œ u f ibis habi te t o u i le nord-est de l ' A f r i q u e et 
le sud de l 'As ie ; de l 'Egypte , i l s ' é g a r e souvent 
dans le sud de l 'Europe . 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — La p l u p a r t 
des voyageurs q u i parcourent l 'Egypte p r e n n e n t 
sans doute cet oiseau pour l ' i b i s ; i ls c ro ien t , 
par i d é e p r é c o n ç u e , q u ' i l est c o m m u n sur la 
terre des Pharaons. E n É g y p t e , en effet , le 
g a r d e - b œ u f ibis est un des oiseaux les mo ins 
rares et i l ne peut é c h a p p e r aux regards de per
sonne. D i f f é r e n t en cela des autres a r d é i d é s que 
nous venons de passer en revue, i l vaque à ses 
occupations a u p r è s des l ieux h a b i t é s . I l se t i en t 
une par t ie de l ' a n n é e dans les champs i n o n d é s , 
i r r i g u é s , comme disent les Arabes, et ce n'est 
que de temps à autre que, des canaux ou des 
lacs, i l se rend sur les bords d u N i l . I l a ime la 
s o c i é t é des grands an imaux ; en É g y p t e , on le 
rencontre a u p r è s des t roupeaux de buff les ; dans 
le Soudan, avec ou sur les é l é p h a n t s . L à , i l se 
condui t en parasite; les divers insectes qu i 
tourmenten t les m a m m i f è r e s , f o r m e n t u n de 
ses p r inc ipaux a l iments , aussi, pour les chas
ser, est-i l o b l i g é de se poser sur leur dos. Le 
buf f le , l ' é l é p h a n t , apprennent bien v i l e à le 
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conna î t r e comme un bienfaiteur, et l u i per
mettent toutes les fami l ia r i tés . Dans le Soudan, 
i l m'a été d i t , de divers côtés , qu'on trouve 
souvent j u s q u ' à vingt de ces oiseaux sur le dos 
d'un é l é p h a n t ; et, d ' après ce que j ' a i observé 
m o i - m ê m e , cela me semble vraisemblable. Un 
buff le en a souvent hui t à dix sur le dos, et i l 
faut avouer qu'i ls l u i font une parure superbe, 
avec leur plumage d'un blanc éc la tan t . 

Le garde-bœuf vi t en parfaite in t imi té avec les 
ind igènes ; i l sait que partout on le voit avec 
plaisir, que personne ne s o n g e à l u i nu i r e ; aussi, 
se p romène- t - i l sans crainte au mi l ieu des pay
sans qui labourent la terre; on dirai t , à le voir , 
un animal domestique. Les chiens m ê m e s lui 
permettent de foui l ler leur pelage. 

Cet oiseau chasse encore d'autres insectes ; à 
l'occasion, i l capture un reptile ou un poisson 
de petite taille ; mais les inver tébrés forment sa 
principale nour r i tu re . 

La saison des amours co ïnc ide , en Égyp te , 
avec la crue du N i l ; dans le Soudan, elle a lieu 
un peu plus tôt . Le g a r d e - b œ u f ibis niche sur les 
arbres : souvent, un mimosa ou un sycomore 
porte les nids de tous les g a r d e - b œ u f s de la con
t r é e . Une pareille colonie est-elle ou non à 
p rox imi t é d'un endroit h a b i t é ? peu importe à 
ces oiseaux; ils savent qu'on leur accorde l'hos
pi tal i té , q u ' à t i t re d'animaux sacrés ils sont 
sous la protection de tous. Chaque couvée est 
de trois à cinq œuf s , a l longés , de couleur bleu-
v e r d â t r e . 

C a p t i v i t é . — En capt iv i té , le garde-bœuf ibis 
est un oiseau for t attrayant. Dès le premier 
jour, i l s'habitue à la perte de sa l i b e r t é ; i l se 
comporte tout comme s'il avait été élevé dans 
un appartement; i l attrape des mouches et des 
insectes, prend la nourr i ture qu'on l u i jette, et 
en quelques jours i l est assez apprivoisé pour 
manger dans la main de son m a î t r e . De toutes 
les espèces d ' a rdé idés que je connais, i l est le 
plus gracieux, le plus aimable; et cependant, i l 
est rare dans nos collections e u r o p é e n n e s ; je 
n'en ai vu qu 'un exemplaire au Jardin zoolo
gique de Dresde. 

LES BIHOREAUX — NYCT1CORAX. 

Die Nachtreiher, the Niyht-Herons. 

Caractères. — Les bihoreaux se distinguent 
des autres a rdé idés autant par leurs habitudes 
que par leurs ca rac tè res physiques. Us ont un 
corps r a m a s s é ; un bec court, épais surtout à la 
base, notablement cou rbé vers le bout, la man- I 

dibule in fé r i eu re suivant l ' inf lexion de la mandi
bule s u p é r i e u r e ; des ailes t r è s - l a rges , subo'.i-
tuses; des tarses de hauteur moyenne, couverts 
en avant de deux r angées de plaques hexagones, 
finement ré t i cu lés en a r r i è r e et aux articulations; 
l 'occiput orné de trois longues plumes filiformes ; 
le cou déga rn i de plumes en dessus, sur le tiers 
de son é t e n d u e ; des yeux grands ; un plumage 
abondant. 

Le mâle et la femelle portent la m ê m e livrée; 
lesjeunes s'en distinguent beaucoup. 

LE BIHOREAU D'EUROPE —NYCTICORAX EUROPJEUS. 

Der Nachtreiher^ the NightrHeron. 

Caractères. — A l'âgeadulte, le bihoreau d'Eu
rope (Pl. X X X I V ) a le haut de la tê te , la nuque, 
l ehau tdu dos, les épau les d 'un noir verdâtre; le 
reste de là face s u p é r i e u r e du corps et les côtés du 
cou d'un gris c e n d r é ; le bas-ventre d'un jaune-
roux clair ; les longues plumes de l'occiput 
blanches, rarement noires dans une partie de 
leur longueur; l 'œil d 'un rouge pourpre su
perbe ; le bec noir et jaune à sa racine ; les par
ties nues de la tê te vertes ; les tarses d'un jaune 
vert. Les jeunes ont le dessus du corps brun, 
semé de taches longitudinales d'un jaune roux 
et d'un blanc j a u n â t r e ; le cou tacheté de brun 
sur un fond jaune, le ventre t ache té de brun sur 
un fond b l a n c h â t r e ; ils n 'ont pas de huppe et 
ont l 'œil b run . Cet oiseau a de 58 à 60 cent, de 
long, et l m , 2 l d 'envergure; la longueur de l'aile 
est de 35 cent., celle de la queue de 12. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis
persion du bihoreau d'Europe est très-étendue. 
Tous les é tés , un grand nombre habitent la Hol
lande; en Allemagne, i l ne se montre qu'isolé
ment et i r r é g u l i è r e m e n t ; i l arrive par masses 
dans les provinces danubiennes et sur les bords 
de la mer Noire et de ta mer Caspienne; il est 
oiseau de passage en I tal ie , en Espagne, dans le 
m i d i de la France. Tous les hivers, i l vient en 
Égyp te , et, en remontant le N i l , i l va jusque 
dans les forê ts vierges du centre de l 'Afrique. U 
arrive dans le nord à la l in d'avril ou au com
mencement de mai , i l le quit te en septembre ou 
en octobre. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Quand en 
hiver on arrive a u p r è s des lacs de l 'Êgypte, on 
trouve çà et là de grands arbres qui hébergent 
une nombreuse socié té d ' a rdé idés : ce sont des 
bihoreaux. Us recherchent surtout les sycomo
res p lan tés à l ' en t r ée ou au mi l i eu des villages. 
Us passent là tout le jour , le cou ren t r é entre le 
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épau le s , les yeux f e r m é s , immobi l e s , et ce n'est 
que quand le soir arr ive qu ' i l s commencent , 
l 'un a p r è s l ' aut re , à s ' éve i l le r . Ce lu i -c i ouvre les 
yeux à m o i t i é , tourne un peu la t ê t e , c l igne du 
cô lé du solei l , comme pour vo i r que l chemin 
l'astre a encore à faire avant de d i s p a r a î t r e ; 
c e l u i - l à nettoie son p lumage ; cet autre se t i en t 
al ternativement sur la patte d ro i t e et la patte 
gauche ; le q u a t r i è m e é t e n d les ailes ; en un 
mot, la colonie se r an ime . Mais le c r é p u s c u l e 
arrive : les oiseaux endormis se r é v e i l l e n t ; i ls 
sautent agilement d'une branche à l 'autre ; ga
gnent peu à peu la c ime de l ' a rbre , et tout à 
coup, au mi l i eu de cris, ou p l u t ô t de coasse
ments, toute la bande s'envole et se di r ige vers 
un marais vois in . Une bande se j o i n t à une autre , 
el l 'on voi t ainsi r é u n i s des mi l l i e r s d'oiseaux, 
sans que l 'on puisse r e c o n n a î t r e d ' o ù ils vien
nent. U n tel spectacle se mon l re non-seule
ment en É g y p t e , mais encore dans le centre de 
l ' A f r i q u e ; car ces a r d é i d é s nocturnes, dont la 
patrie est la r é g i o n sud-est de l 'Europe , vont , 
dans leurs migrat ions, jusque dans les f o r ê t s des 
rives du N i l Blanc et du N i l B l e u . 

Pour que le bihoreau d'Europe s ' é t ab l i s s e dans 
une c o n t r é e , i l faut que celle-ci soit r iche en ar
bres ; c'est sur les arbres q u ' i l va se reposer, c'est 
sur les arbres q u ' i l é tab l i t son n i d . Des marais 
é lo ignés de toute fo rê t ne l ' h é b e r g e n t jamais , ou 
seulement d'une f a ç o n tout à f a i t i r r é g u l i è r e et 
p a s s a g è r e ; par contre, i l se mont re souvent en 
q u a n t i t é incroyable dans des terrains bas, 
abondamment a r r o s é s et où se t rouvera un seul 
groupe d'arbres, convenablement d i s p o s é . U 
n'est pas n é c e s s a i r e que la place de repos soit 
au voisinage d 'un marais; peu impor te à l'oiseau 
d'avoir toutes les nui ts une grande distance à 
f r anch i r pour arr iver à son domaine de chasse 
et pour en revenir I I n 'y a d 'exception que 
pour la saison des amours, et cela est facile à 
comprendre. 

Hors l ' é p o q u e des amours , le bihoreau con
sacre sa j o u r n é e au repos et au s o m m e i l ; ce 
n'est q u ' à la t o m b é e de la nu i t q u ' i l se met en 
route et en chasse : ses allures d i f f è r e n t donc 
notablement de celles des autres a r d é i d é s . Les 
petits pas q u ' i l fa i t rendent sa d é m a r c h e remar
quable. Son vol s ' exécu te par des coups d'aile 
re la t ivement rapides, souvent m ê m e p r é c i p i t é s , 
mais c o m p l è t e m e n t silencieux, et que suit un 
cour t glissement dans l ' a i r . D 'ord ina i re , on voi t 
la bande nocturne à une grande hauteur , f o r 
mant un amas confus et d é s o r d o n n é ; souvent, 
elle est assez nombreuse pour couvr i r un quar t 

de l ' ho r i zon . A mesure qu'el le approche des 
marais, elle s'abaisse de plus en plus , et avant 
de se poser, elle plane u n ins tan t . D 'o rd ina i re , 
le b ihoreau d 'Europe semble ne pas a imer les 
mouvements t rop brusques , et cependant i l est 
t r è s - a g i l e et a d r o i t ; i l g r impe par fa i tement et 
se m e u t au m i l i e u des branches avec autant de 
fac i l i t é que le blongios. 

Sa vo ix est rauque, mais retentissante ; elle 
rappelle le croassement d u corbeau; i les t d i f f i c i l e 
d e l à no le r ; c'est aussi b i en koa que koaori ou 
ko'èi. 

Le genre de vie d u bihoreau d i f f è r e de ce lu i de 
ses c o n g é n è r e s , comme celui du h i b o u d i f f è r e de 
celui du faucon. On ne peut pas d i re q u ' i l soit 
c ra in t i f , bien q u ' i l fasse preuve d 'une certaine 
prudence. A la v é r i t é , on ne le rencontre d'or
dinaire que le j o u r , et l 'on a affaire alors à u n 
oiseau e n d o r m i . G é n é r a l e m e n t , i l laisse l ' h o m m e 
arr iver jusqu 'au pied de l 'arbre o ù i l est p e r c h é , 
et i l ne se d é c i d e pas tou jours à s'envoler, dans 
les endroits sur tou t o ù i l a pu apprendre à con
n a î t r e les bonnes dispositions ou l ' i n d i f f é r e n c e 
de l ' homme à son é g a r d . Cependant, q u a n d la 
nu i t est t o m b é e , ce m ê m e oiseau se mon t re v i f , 
act i f , p ruden t ; i l év i te l ' hom m e avec cra in te , et, 
s ' i l a é t é c h a s s é , i l devient e x t r ê m e m e n t d é f i a n t . 
U p ê c h e comme les autres a r d é i d é s , mais sans 
b r u i t a u c u n . U est bien plus sociable qu 'eux, 
bien plus no tamment que le g a r d e - b œ u f ibis . 
Naumann d i t , i l est v ra i , que ce n'est pas là le 
fai t d 'un ins t inc t de soc iab i l i t é t r è s - d é v e l o p p é ; 
que si on en rencontre u n grand nombre dans 
u n m ê m e endroi t , c'est d û au hasard ou à des 
condit ions locales p a r t i c u l i è r e m e n t favorables; 
j e crois pouvoir p r é t e n d r e le contraire . On ren
contre b ien , dans le nord-est de l ' A f r i q u e , des 
bihoreaux i so lés ; mais g é n é r a l e m e n t , on voit 
des bandes nombreuses, c o m p o s é e s d'une cen
taine d ' indiv idus au de là ; plus nombreuses , 
dans tous les cas, que celles que fo rmen t les 
autres a r d é i d é s ; et quand, la n u i t , on observe ces 
oiseaux, on r e c o n n a î t fac i lement à leurs cris, à 
leurs croassements, que de nouveaux arr ivants 
viennent cons tamment renforcer la bande. Ce 
qui est v ra i , c'est que le b ihoreau s ' i n q u i è t e 
peu ou ne s ' i n q u i è l e pas du tou t des autres 
oiseaux. 

La saison des amours a l i eu du mois de mai 
au mois de j u i l l e t . A cette é p o q u e , no t re oiseau 
figure dans les h é r o n n i è r e s avec d'autres e s p è c e s , 
ou fo rme des colonies q u i l u i sont propres. I l 
se reprodui t assez c o m m u n é m e n t en H o l l a n d e ; 
chaque a n n é e , du moins , on peut s'y p rocurer des 



L E S É C H A S S I E R S . 

jeunes vivants. En Allemagne, i l niche rarement, 
mais en plus grand nombre cependant qu'on ne 
l'admet g é n é r a l e m e n t . Par exemple, en 1863, 
Wicke trouva une colonie de ces oiseaux aux en
virons de Goettingue. Dans les hé ronn i è r e s de la 
Hongrie, le bihoreau est toujours l 'espèce la plus 
nombreuse : ainsi, sur un seul saule, Baldamus 
trouva onze nids de bihoreaux sur seize. 

Le nid de cet oiseau est toujours s i tué sur une 
bi furcat ion, à mi-hauteur de l 'arbre; souvent i l 
est appuyé contre un nid de h é r o n cendré . Ce 
nid est assez gross iè rement construit. I l est fo r 
m é e x t é r i e u r e m e n t de branches sèches , comme 
un n id de corneille et l ' i n té r i eur est maigre
ment tapissé de feuilles de roseaux et d'herbes. 
Dans le sud de la Hongrie, on ne trouve pas 
d œuf s avant le commencement de mai ; à la 
fin du mois, chaque n id en contient quatre ou 
cinq. Ceux-ci, d ' ap rès Baldamus, ressemblent 
plus à ceux d'un g rèbe qu ' à ceux d 'un h é r o n . 
Quelques-uns sont ovoïdes, mais la plupart sont 
al longés, leur plus grande largeur correspondant 
à t rès-peu près au mi l ieu c.'e leur longueur. Ils 
sont d 'un vert un i forme, qui varie d'une n ichée 
à l 'autre. 

La femelle couve probablement seule, du 
moins le j ou r . Le m â l e , au dire de Baldamus, 
reste à son voisinage, quand i l n'est pas t r o u b l é ; 
s'iljest chassé , i l va à certaines places qui servent 
de l ieu de r éun ion à tous les mâ le s d e l à c o n t r é e . 
Ils ne sontd'ailleurs jamais en repos que pourde 
courts instants. « Quand aucun oiseau de proie 
ne vient les dé r ange r , d i t cet auteur, ils trouvent 
entre eux assez d'occasions de se harceler, de se 
poursuivre en criant, de se mettre sur la d é f e n 
sive. Ils prennent les postures les plus singu
lières, les plus comiques, et crient continuelle
ment. Une femelle qui cherche à enlever une 
branche à un nid voisin et qui ép rouve de la 
rés i s tance , se met à crier ; le mâle qui est au
près d'elle profite du moment pour donner à 
son voisin un coup de bec dans les pattes. Celui-
ci é tale ses ailes, ouvre son bec et cherche à se 
d é f e n d r e . Son agresseur, placé au-dessous de 
l u i , le poursuit de branche en branche jusqu'au 
haut de l 'arbre ou j u s q u ' à ce qu ' i l ait a b a n d o n n é 
la place. La disproportion entre les efforts de ces 
oiseaux et les maigres résul ta ts qu'ils obtiennent 
est vraiment comique et r i d i cu l e . Us ont le bec 
grand ouvert ; ils poussent sur tous les tons pos
sibles leurs cris rauques : koaou kraou kralu, 
kraeœ; leurs yeux in jec tés de sang, br i l lent de 
rage et de f u r e u r ; leurs ailes se lèvent mena
çantes ; ils lancent la tête en avant et la retirent ; 

ils se d é m è n e n t de tous leurs membres ; ils re
dressent et rabattent leur huppe: on dirait qu'ils 
vont se battre à mort , et c'est à peine s'ils se 
touchent, encore n'est-ce que du bout des ailes, 
jamais avec le bec. Ils se menacent et crient 
comme les dieux et les hé ros d 'Homère , mais 
c'est là tout. » 

Pendant la saison des amours, le bihoreau 
d'Europe (fait à noter) pêche de jour . I l est vrai 
qu ' i l a à rassasier ses petits, à calmer leur faim 
vorace, et que cela le force à changer ses habi
t u d e s . » De tousles côtés , di tLandbeck,les biho
reaux, arrivent à leurs nids le jabot rempli de 
poissons, de grenouilles, de larves d'insectes. 
Un cr i t rès -bas : quouak ou guemaeck, annonce 
de loin leur a r r ivée , une sorte de miaulement; 
quouaeht, quouaeth ou quoueaohaaeh, quouévéah 
l u i r é p o n d . Les parents se sont éloignés ; la mu
sique des jeunes recommence. De tous les nids 
partent sans interrupt ion des cris : tzik tziktzolz 
tzaektzaek tzaek, tzgœtpgaetzgœ, gœttgœttgœttgœtt. 
Les jeunes gr impent le long des branches, ar
rivent au haut de l 'arbre, d 'où ils peuvent dé
couvrir un horizon plus é t e n d u , ils voient de 
loin arriver leurs parents, mais ils se trompent 
souvent. » 

A u pied de l 'arbre, d 'après le m ê m e auteur, 
c'est un spectacle hideux. L'herbe est couverte 
d ' e x c r é m e n t s ; on dirai t de lo in un tapis de 
neige. 

Le sol est j o n c h é de coquilles d 'œufs cassés, 
de poissons pourris , d'oiseaux morts; une 
puanteur insupportable se r épand au loin. De 
jeunes h é r o n s , t o m b é s de leur n id , courent au 
mi l ieu de ces débr i s , ramassant les poissons que 
les autres rejettent. A u n e certaine distance, l'on 
entend déjà un b ru i t singulier, produit par 
la chute des dé jec t ions des jeunes oiseaux. 
Personne ne peut passer sous ces arbres sans 
ê t re teint en bleu ou en vert . Ce brui t est si 
é t r ange qu'on ne peut le d é c r i r e ; i l faut l'avoir 
entendu pour s'en faire une idée . De lo in , quand 
viennent encore s'y m ê l e r les cris discordants des 
vieux oiseaux, on d i ra i t une rixe entre paysans 
hongrois pris de v in . Tout proche de la héron
n iè re , le bru i t est affreux, la puanteur insuppor
table ; la vue de douzaines de jeunes hérons, 
morts, couverts de mouches, de vers, est dégoû
tante pour tout indiv idu quin'estpas un véritable 
naturaliste. 

Peu de jours après avoir pris leur volée, les 
jeunes bihoreaux qui t tent leurs parents, sans 
abandonner la société dont ils font partie. Us 
demeurent dans le pays jusqu'au moment des 
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migrat ions . Ce moment venu, tous partent en 
c o m m u n . 

Chasse. — Autrefo is on t rouvai t , pa ra î t - i l , 
un plaisir tout par t icul ie r dans la chasse d u 
bihoreau: l'oiseau é ta i t u n gibier seigneurial . 
A u j o u r d ' h u i , on ne le tue plus que pour prendre 
les trois plumes blanches de sa h u p p e ; on en 
confectionne des parures q u i , en Hongr ie du 
moins, ont passé de mode maintenant . 

C a p t i v i t é . — On voit des bihoreaux captifs 
dans la plupart des jardins zoologiques ; on les 
y conserve plusieurs a n n é e s , en les nourrissant de 
poissons. Ce ne sont pas des oiseaux f o r t i n t é 
ressants, car ils restent endormis toute la j o u r 
n é e . 

LES BLONGIOS — ARDETTA. 

Die Zwergreiher, the Dwarfi-Herons. 

Caractères. — Une faible taille, un bec allon
g é , des jambes m é d i o c r e m e n t longues, e m p l u -
m é e s j u s q u ' à l 'a r t icula t ion t ib io- tars ienne ; des 
ailes relativement longues, et dont la d e u x i è m e 
r é m i g e est la plus grande; une queue courte, à 
pennes t r è s - p e u r é s i s t an t e s ; un plumage peu 
abondant, dont la couleur varie suivant l ' âge 
et le sexe, tels sont les c a r a c t è r e s de ce genre, 
que rep résen te en Europe l ' e spèce suivante. 

LE BLONGIOS NAIN — ARDETTA MINUTA. 

Die Zweryrohrdommel, der Quartanreiher, the Ouartan-
Heron. 

Caractères. —Ce gracieux oiseau (Pl. XXXIV) 
a de 3 8 à 44 cent, de long et de 58 à 63 cent, d'en
vergure ; la longueur de l 'aile est de 16 cent., 
celle de la queue de 6. l i a le haut de la t ê t e , la 
nuque et les épau le s d 'un no i r v e r d â t r e b r i l l an t ; 
le dessus des ailes et la face i n f é r i e u r e du corps 
d 'un jaune r o u x ; les cô tés de la poi t r ine tache
tés de no i r ; les r é m i g e s et les rectrices noires ; 
l ' i r i s et la l igne naso-oculaire jaunes; le bec 
j a u n e - p â l e , avec la c r ê t e dorsale b r u n e ; les 
tarses v e r d â t r e s . 

Ua femelle a les parties f o n c é e s d 'un b run 
no i r , les parties claires d 'un jaune pâ l e . Les 
jeunes ont le haut de la t ê t e et la nuque d 'un 
roux , de roui l le var ié de taches longitudinales 
f o n c é e s ; la face i n f é r i e u r e du corps t a c h e t é e 
longi tud ina lement de roux et de brun ; le ventre 
et les couvertures i n f é r i e u r e s de la queue blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le blongios 
nain se trouve dans toute l 'Europe , en partant 
de la Hollande et en se dir igeant vers le sud. 

L à où i l ne niche pas, i l est au moins de pas
sage. On le rencontre c o m m u n é m e n t en H o l -
land , en Hongr ie , en T u r q u i e et en G r è c e , et i l 
n'est pas rare en Al lemagne , dans le m i d i de la 
France et en Espagne. U arr ive dans le no rd à la 
la fin d ' av r i l , et en d i s p a r a î t au mois de sep
tembre . Lors de son passage, i l s ' a r r ê t e quelque 
temps en G r è c e , et va passer l 'h iver dans le 
nord de l ' A f r i q u e , en se d i r igeant t ou jou r s de 
plus en plus vers l ' é q u a t e u r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le blongios 
na in se p la î t dans les marais, les eaux couvertes 
de roseaux, de hautes plantes m a r é c a g e u s e s ; 
aussi t rouve- t - i l bien plus de l ieux à sa conve
nance en Hol lande, en Hongr ie et en G r è c e que 
dans notre pays. I l est sur tout c o m m u n en G r è c e . 
« U n 'y a pas u n marais, pas une mare d'eau sta
gnante, pas un canal de d é r i v a t i o n à bords cou
verts de buissons, pas de source m ê m e où 
croissent des roseaux, où l ' on ne rencontre cet 
oiseau. » I l en est de m ê m e en Hongr i e et en 
Hollande. En Al lemagne , le blongios nain est 
plus nombreux qu 'on ne l ' admet g é n é r a l e m e n t ; 
mais les m i l i e u x q u ' i l f r é q u e n t e , son genre de 
vie le d é r o b e n t aux regards, et ce n'est qu 'au 
momen t des amours que le c r i p e r ç a n t d u m â l e 
t rah i t l ' endroi t où i l se t rouve. Assez souvent, le 
blongios nain habite les peti ts é t a n g s couverts de 
roseaux et de buissons qu i se t rouvent au v o i 
sinage i m m é d i a t des villages, sans qu 'on se doute 
de sa p r é s e n c e . 

Les habitudes du blongios na in sont c o m p l è 
tement nocturnes. I l reste toute la j o u r n é e ca
c h é dans les roseaux ou p a r m i les branches d ' un 
arbre, i m m o b i l e , et se d é r o b a n t presque e n t i è r e 
ment à la vue. U sait à mervei l le chois i r des 
endroits dont la te inte g é n é r a l e s 'harmonise 
parfai tement avec celle de son p lumage. E n m ê 
me temps, i l p rend des postures t r è s - s i n g u l i è r e s , 
qu i le f o n t souvent m é c o n n a î t r e . Quand i l est 
au repos, i l a le cou i n c l i n é vers la terre, et pa
r a î t de t r è s - f a i b l e ta i l le . En marchan t , i l t ien t 
la t ê t e en avant et avance d 'un pas r a p i d e , 
en hochant cont inue l lement la queue. Dans 
ces circonstances i l ressemble un peu à u n 
r â l e . Son vol est assez rapide, et t rès -v i f . I l 
volette, au momen t o ù i l s ' é l ève , et au m o m e n t 
où i l va se poser, i l plane quelques instants, puis 
se laisse tomber . Son adresse à g r i m p e r est 'mer-
veilleuse, et i l r ival ise, sous ce rappor t , avec 
tous les autres oiseaux. Lor squ 'un danger le me
nace, i l s 'é lève rap idement le long des tiges de 
roseaux, avec une adresse r é e l l e m e n t surpre
nante. Gloger a f a i t à ce sujet des e x p é r i e n c e s i n -
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té ressan tes sur des blongios captifs. I l pr i t d'a
bord une canne t rès-mince , très-polie, de l ' épais 
seur d'une tige de roseau. De petits falconiens ne 
pouvaient s'y tenir qu'avec peine, m ê m e quand l a 

canne était placée horizontalement. Le blongios 
nain, par contre, s'y maintenait parfaitement, 
soit que la canne f û t horizontale, soit qu'elle 
fû t inc l inée . 

« J e pris alors, d i t - i l , la canne par un bout, 
l'oiseau s'y é ta i t pe rché , et je l ' incl inai peu à peu 
j u s q u ' à ce qu'elle fût verticale ; cela ne dé ran
gea nullement le blongios; je pouvais balancer 
la canne, i l y demeurait toujours solidement fixé. 

I l restait debout, le corps vert ical , les pattes plus 
ou moins éca r t ées , bien qu ' i l d û t fléchir ses 
doigts en dép loyan t é n o r m é m e n t de force. » 

Dans les forê ts de roseaux, le blongios nain 
se sent parfaitement en sécur i t é et i l ne s'en 
laisse pas chasser facilement. I l a le sommeil 
t rès - léger et ape rço i t son ennemi avant que 
ce lu i -c i le d é c o u v r e ; quand le danger ap
proche, i l se sauve en courant ou en passant 
avec agili té d 'un roseau à l 'autre. Jamais, 
au dire de Naumann, on ne peut le faire partir 
en jetant des pierres dans les roseaux, en les 
battant à coups de gaule. Ce n est que vers le 
soir q u ' i l en sort volontairement, et dans les 
endroits où i l se croi t en sû re t é , i l vole en ra
sant la surface de l'eau, pour gagner quelque 
nouveau fou r r é de roseaux, ou m ê m e pour s'a-
1 altre sur un endroit découver t . Voulo i r le sur
prendre pendant le jour , c'est se donner une 
peine inut i le . Grâce à ses sens t rès-développés , 
c'est l u i qui aperçoi t l 'ennemi le premier, et 
i l est trop craint i f pour ne pas se cacher aussi
tôt. D'ailleurs, i l est assez rusé pour choisir à 
temps la meilleure retraite. 

<( Bien qu ' i l soit plus v i f et plus sociable en 
apparence que les autres a rdé idés , continue 
Naumann, on se tromperait si on voulait se fier 
à ses bonnes qua l i t é s ; i l est, au fond, aussi 
m é c h a n t et courageux que ses c o n g é n è r e s . Si 
on le presse de trop p rès , sans q u ' i l puisse se 
sauver, i l lance brusquement le cou en avant, 
porte de vigoureux coups de bec di r igés vers 
les yeux, contre les mains, et i l peut ainsi deve
nir dangereux. É t e n d r e subitement son cou, et 
le ramener avec la m ê m e prompti tude est l'af
faire d'un instant. Ce mouvement brusque et 
subit para î t d'autant plus singulier que l'oiseau 
se tient replié sur l u i - m ê m e , comme une balle 
de plumes, et qu ' i l semble parfaitement t ran
quil le . » A u besoin, i l se dé fend vigoureuse
ment, et j u s q u ' à son dernier soupir. I l ne s'in-

, quiè te pas des autres oiseaux et souffre difficile-
' ment qu 'un de ses semblables s 'établisse dans le 
, m ê m e é t ang . Les animaux de plus petite taille 

et sans défense doivent trouver en l u i un en
nemi dangereux. 

Le cr i d'amour du blongios mâ le est un son bas, 
voilé, qu'on peut rendre par poumm ou poumb, 
U le répè te deux ou trois fois d é s u i t e , puis, après 
un silence de quelques instants, i l recommence 
à le faire entendre. Jamais i l ne crie quand un 
homme est dans son voisinage. La douleur ar
rache au mâle aussi bien qu ' à la femelle un cri 
p e r ç a n t : gaeth, gaeth. 

Le blongios se nour r i t principalement de pe
tits poissons et de reptiles ; en outre, i l mange 
des vers et des insectes. I l est probable qu'il 
égorge les jeunes oiseaux encore impuissants à 
se d é f e n d r e . I l ne chasse que la nuit , principa
lement pendant le c r é p u s c u l e du soir et du ma
t i n , à la façon des autres a rdé idés . 

Son nid est grand, g ro s s i è r emen t construit, et 
cependant solide ; i l est fait de roseaux secs, de 
feuilles, de joncs ; l ' i n t é r i eu r est tapissé d'herbes 
et de joncs. I l est ordinairement établi sur une 
vieille souche de roseau, au-dessus de l'eau; 
plus rarement on le trouve sur le sol, et excep
tionnellement à la surface de l'eau. Au com
mencement de j u i n ou au mil ieu de ce mois, 
dans les mauvaises années , les pontes sont ache
vées. Elles sont de trois ou de quatre, quelque
fois de cinq ou six œ u f s , p e t i t s , à coquille mince, 
lisse, sans écla t , et d'un blanc t irant sur le vert 
b l e u â t r e . La d u r é e de l ' incubat ion est de seize à 
dix-sept jours . Les petits, en naissant, sont 
couverts d 'un duvet roux de roui l le . Les deux 
parents les nourrissent, ils apportent la nourri-

j ture dans leur jabot et la rejettent au bord du 
n id . Si on ne les trouble pas, ils demeurent au 
n id jusqu'au moment de prendre leur essor; 
les effraye-t-on, ils s'enfuient en grimpant le 
long des tiges de roseaux. Les parents aiment 
leurs petits avec beaucoup de tendresse ; et il 
n'est pas facile de les chasser d 'auprès d'eux. 
« Approche-t-on du nid , di t Naumann, la fe
melle accourt, contre son habitude; elle grimpe 
le long des tiges de roseaux, crie d'un ton plain
t i f gaeth, gaeth, en hochant la queue ; en un mot 
elle se montre pleine d'angoisse et de désespoir. 
Le mâle se t ient plus à l ' écar t , et n'observe l'en
nemi que de lo in . >> 

Chasse. — Pour chasser le blongios nain, il 
faut bien c o n n a î t r e ses m œ u r s . S'il se voit pour
suivi, i l déploie une ruse qui fa i t honneur à son 

I intelligence. Naumann en cite un exemple : il 
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Fig. 164. Le Butor étoilé (p. 666). 

raconte comment u n blongios q u i habi ta i t un 
petit é t a n g , rabat tu par des chiens et des t ra -
queurs vers une nombreuse s o c i é t é de chas
seurs, p a r m i lesquels i l se t rouvai t , put t r o m 
per ces derniers : a p r è s une poursui te de plus 
deux heures, ils f u r en t f o r c é s de s'en re tourner 
les mains vides. 

C a p t i v i t é . — Les blongios se fon t a i s é m e n t à 
la perte de leur l i b e r t é , et ne fon t aucune d i f f i 
c u l t é de manger les poissons qu 'on leur donne. 
Us causent à leur m a î t r e beaucoup de plaisir , et 
p r o s p è r e n t t r è s - b i e n quand on leur donne u n 
assez grand espace. I l f au t avoir soin de m é n a 
ger dans leur cage des endroits où ils puissent se 
cacher. Nous en avons c o n s e r v é pendant long
temps et m o n f r è r e a parfa i tement d é c r i t leurs 
allures : « E n t i en t -on plusieurs dans une cage, 
ils deviennent t r è s - a m u s a n t s par la fac i l i t é avec 
laquelle ils prennent , comme au commande
ment , les postures les plus diverses et les conser
vent u n certain temps. U n spectacle t r è s -p l a i s an t 
s'observe quand on entre dans leur cage; ils se 
l èven t a u s s i t ô t et restent debout comme des p i 
quets. S'approche t-on d'eux, ils ne bougent pas; 
mais leur regard demeure a t t a c h é sur chaque 

BREHM. 

mouvement que l 'on fa i t et l eur cou se tourne 
en spirale autour de son axe. Ces oiseaux ont un 
air si paisible, si inoffens i f , qu 'on est t e n t é de les 
prendre pour les ê t r e s les plus innocents qu i 
existent. » J 'ai d é j à d i t plus haut combien cette 
apparence est trompeuse. Les blongios captifs 
s 'apprivoisent peu à peu, mais j amais i ls ne de
viennent confiants ; ils conservent tou jours leur 
nature l r u s é et m é c h a n t . 

LES BUTORS — BOTAURUS. 

Die Rohrdommeln, the Bitterns. 

Caractères. — Les butors sont caractérisés 
par un corps r a m a s s é , un cou long mais gros, 
couvert d 'un duvet f i n en a r r i è r e seulement, 
garnienavant e t su r les c ô t é s de p lumes longues, 
larges, touffues ; un bec é t r o i t , é l evé ; des jambes 
e m p l u m é e s presque j u s q u ' à la naissance du 
tarse; des doigts et des ongles longs et fo r t s ; des 
ailes larges; une queue f o r m é e de dix reetrices 
seulement; u n plumage s e r r é , r a y é transversa
lement . Les deux sexes por tent le m ê m e p lumage 
et ne d i f f è r en t que par la t a i l l e . 

I Y — 395 



666 L E S Ê C H 

LE BL'TOIl ÉTOILE — BOTAUIWS STELLAR1S. 

Die hohrdommel, the Bittern. 

«Le butor (fig. 164), dit Gesner, en reproduisant 
ce qu 'Alber t le Grand a di t de cette espèce , le 
butor est un oiseau qui ressemble au hé ron par 
sa taille et sa forme, et qu i vit de poissons; c'est 
pourquoi i l a été pourvu de longues pattes. I l 
mange aussi des grenouilles et d'autres animaux. 
Mais son plumage diffère de celui du hé ron ; i l 
est e n t i è r e m e n t couleur de terre, et lorsqu' i l est 
dans l'eau, i l demeure silencieux et immobi le , 
comme s'il é ta i t mort . Lorsqu ' i l sent qu ' i l est 
pris dans des collets, i l reste dans la m ê m e posi
tion j u s q u ' à ce que l'oiseleur arr ive; mais, quand 
^elui-ci veut le prendre, i l le frappe avec son 
6ec, comme le h é r o n , et le blesse, car son bec 
est t r è s - d u r et pointu . Ce h é r o n est appe lé en 
grec et en la t in , constellé, car i l est s e m é de bel
les taches comme d ' a u t a n t d ' é t o i l e s . E n allemand, 
i l porte beaucoup de noms, suivant les pays; 
on l'appelle vorind ( b œ u f ) , merrind(bœuf marin) , 
moshkus (vache de mousses), tous noms qu i rap
pellent le mot bœuf, car sa voix ressemble à celle 
de cet animal. Quand i l veut la faire entendre, i l 
allonge son long cou dans l'eau ou le r e l ève ; i l 
fait cela quand le soleil est c o u c h é ; i l mugi t 
alors souvent toute la nu i t , et ne cesse qu 'un peu 
avant le lever du soleil. Tout le reste du jou r , on 
ne l'entend pas. » 

L'oiseau auquel s'appliquent ces paroles de 
Gesner, est celui dont nous allons faire l 'his
toire. 

C a r a c t è r e s . — Le butor éfoi lé a le sommet de 
la tête noir ; la partie pos té r ieure du cou mé lan 
gée de gris noir et de jaune ; le reste du plumage 
d'un r o u x - j a u n â t r e clair, p a r s e m é de taches lon
gitudinales et transversales, noires et brunes, 
formant par leur ensemble, à la partie a n t é 
rieure du cou, trois raies longitudinales; l 'œil 
j a u n e - d o r é ; les lorums v e r d â t r e s ; la mandibule 
supé r i eu re couleur de corne b r u n â t r e , l ' infé
rieure v e r d â t r e ; les tarses d'un vert clair, et 
j a u n â t r e s au niveau des articulations. Cet oiseau 
a 77 cent, de long et l m , 3 2 d'envergure ; la l o n 
gueur de l'aile est de 41 cent., celle de la queue 
de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le bu tor 
étoilé a à peu près la m ê m e aire de dispersion 
que le blongios. I l est commun en Hollande, 
dans le bassin supé r i eu r du Danube et du Volga, 
et n'est pas rare en Allemagne; son aire de dis
persion s 'é tend, vers l'est, dans toute la S ibér ie 

S S I E R S . 

centrale ; vers l'ouest, dans Le centre et le midi 
de l 'Europe. Dans ses migrations, i l arrive dans 
le nord de l 'Af r ique , mais ne semble pas s'avan
cer loin dans l ' i n t é r i eu r ; je ne l 'ai observé que 
près des lacs de la Bas se -Êgyp te . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le butor 
étoi lé , quelque pays qu ' i l habite, f réquen te ex
clusivement les lacs, les é t angs , les marais en 
partie couverts de roseaux é l evés ; son existence 
est liée à ces plantes. 

Use montre dans le nord de l 'Allemagne à la 
f in de mars ou au commencement d'avril, i l 
en part en septembre ou en octobre. Quand la 
saison est peu rigoureuse, i l reste plus long
temps; i l passe m ê m e quelquefois toute l'année 
dans les pays du Nord, si toutefois i l y trouve des 
eaux libres, où i l puisse continuer ses chasses. 
I l est probable que peu d'individus quittent en 
hiver le sud de la Hongrie, et que la plupart de 
ceux qui habitent le nord de l'Europe s'arrêtent 
dans le m i d i de cette partie du monde : le plus 
petit nombre doit passer en Af r ique . A l'époque 
des migrations, i l arrive parfois qu 'un butor s'a
bat, pour se reposer, loin de l'eau, dans une forêt 
d e l à montagne; mais, hors ces cas exceptionnels, 
i l ne quitte jamais les bas-fonds de la plaine, les 
four rés de roseaux, à moins qu ' i l n'y soit forcé; 
quelquefois aussi i l cherche un refuge sur les 
arbres : c'est ce qu i l u i arrive, par exemple, lors
q u ' à son retour, au printemps, i l trouve l'étang 
natal dépoui l lé de roseaux. 

Le butor étoi lé surpasse tous les ardéidés par 
son hab i le té à prendre les postures les plus sin
gu l iè res . Est- i l t ranqui l le , i l penche un peu son 
corps en avant, et retire son long cou, de façon 
que sa tê te semble reposer sur la nuque; en 
marchant, i l lève le cou ; lorsqu' i l est en fureur, 
i l gonfle son plumage, hé r i s se les plumes de sa 
nuque, ouvre le bec et se t ient p r ê t à attaquer. 
Lorsqu ' i l se cache pour évi ter un danger, i l 
s'assied sur ses tarses, et redresse son tronc, son 
cou, sa tê te et son bec de m a n i è r e à ce que 
le tout forme une seule ligne, d i r igée oblique
ment en haut ; dans cette posture, i l ressemble 
moins à un oiseau q u ' à un vieux pieu pointu, 
ou à une touffe de roseaux morts. Sa démarche 
est lente, paresseuse ; i l ne met q u ' a p r è s réflexion 
un pied devant l 'autre. Son vol est silencieux, 
mais lent et maladroit en apparence; i l bat non
chalamment ses grandes et larges ailes; cen'est 
qu'au moment où l'oiseau s 'élève dans l'air, que 
les coups d'aile se p r é c i p i t e n t un peu. Pour ga
gner une certaine hauteur, le butor déc r i t quel
ques spirales, en voletant, non en planant; lors-
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qu ' i l s'abal, i l descend de la m ê m e f a ç o n jus 
qu'au niveau des roseaux, puis , tou t à coup, i l 
ferme les ailes et se laisse tomber ver t ica lement . 
Ce n'est que la n u i t q u ' i l s ' é lève jusque dans les 
rég ions s u p é r i e u r e s de l ' a t m o s p h è r e ; le j o u r i l 
ne fa i t que raser le sommet des roseaux. C'est 
é g a l e m e n t la n u i t , pendant q u ' i l vole , q u ' i l 
pousse son c r i d'appel, sorte de croassement rau
que comme celui du corbeau, et que l 'on peut 
rendre par krat ou kraouh; le beuglement, dont 
parle Gesner, i l ne le fa i t entendre que dans la 
saison des amours. 

I l est peu de personnes qu i puissent t rouver du 
plaisir à observer le butor , car i l est essentielle
ment désag réab le . Paresse, lenteur , crainte , et 
en m ê m e temps prudence, ruse, m é c h a n c e t é , 
telles sont ses qua l i t é s . I l ne v i t que pour l u i , et 
semble ha ï r tous les autres ê t r e s ; les an imauxde 
petite taille sont pour l u i des proies et i l les tue ; 
ceux q u i sont t rop grands, i l les attaque avec 
fu r eu r quand ils l 'approchent de t rop p r è s . I l bat 
en retraite devant un adversaire plus f o r t que l u i 
aussi longtemps que cela est possible; mais s'il 
se trouve accu lé , poussé à bout , i l fond sur l u i 
avec une t é m é r i t é incroyable, et l u i lance des 
coups de bec avec autant de force que d'adresse. 
Ses coups sont d i r igés de p r é f é r e n c e contre les 
yeux. L 'homme l u i - m ê m e est ob l igé de se t en i r 
sur ses gardes s'il ne veut recevoir de graves bles
sures. La capt ivi té ne modi f ie pas ses ins t inc t s ; 
lesjeunes butors que l 'on é lève p r é s e n t e n t tous 
les dé fau t s de leurs semblables en l iberté ' . Leurs 
allures, leurs postures si comiques, sont inca
pables d'apaiser les haines qu ' i l s ne tardent pas 
à"faire n a î t r e . 

Le butor étoi lé se n o u r r i t surtout de poissons, 
principalement de tanches, de carpes, de gre
nouilles, et d'autres reptiles aquatiques, de ser
pents, de l éza rds , de jeunes oiseaux, de petits 
m a m m i f è r e s de la tai l le m ê m e d'un rat d 'eau. 
Dans certaines saisons, i l ne mange g u è r e que 
des sangsues, sur tout des sangsues caballines, 
q u ' i l avale sans les tuer ; i l ne chasse que la 
nui t , mais i l le fa i t du coucher du soleil à son 
lever. I l a besoin debeaucoup d'aliments pour se 
rassasier. U cause cependant, peu de d é g â t s , ses 
pattes é t a n t t rop courtes pour q u ' i l puisse s'a
vancer dans une eau u n peu profonde. 

Dans les é t a n g s que l 'homme visite rarement, 
soit à cause de leur é t e n d u e , soit à cause de leur 
s i tuat ion, on est sû r de rencontrer chaque an
n é e des butors . I l n 'y en a g é n é r a l e m e n t qu 'une 
paire par é t a n g . Ce n'est que dans les f o r ê t s de 
roseaux t r è s - é t e n d u e s que l 'on peut en rencon

trer plusieurs. On ne tarde pas à s'apercevoir de 
la p r é s e n c e de ces oiseaux, car ils se trahissent 
e u x - m ê m e s par leurs cris s ingul iers , leurs beu
glements q u i ressemblent à ceux du b œ u f , et q u i 
s'entendent à des distances c o n s i d é r a b l e s . Ce 
beuglement se compose d 'une i n t r o d u c t i o n et 
d'une note p r inc ipa le ; on peut , avec Naumann , le 
rendre par : uproumb. Lorsqu 'on est p r è s , on 
p e r ç o i t en outre u n autre b r u i t , analogue à ce lu i 
qu 'on p r o d u i r a i t en f rappant l'eau avec un b â t o n . 
Avan t que l'oiseau soit b ien en t ra in de se fa i re 
entendre, i l crie : ou û, uproumb, puis u proumb, 
u proumb, u proumb ; quelquefois , mais r a i e -
men t le proumb est suivi de bouh. C'est au c o m 
mencement de la saison des amours que le bu to r 
m â l e beugle le plus ; i l commence au c r é p u s 
cu le ; i l est sur tout en voix vers m i n n u i t , i l con
t inue j u s q u ' à l ' aurore , et se f a i t de nouveau e n 
tendre entre sept et neuf heures du m a t i n . Nau
mann s'est d o n n é beaucoup de peine, mais en 
v a i n , p o u r observer le bu to r m â l e pendant ses 

I beuglements, pour en d é c o u v r i r la cause. I l é t a i t 
j r é s e r v é au comte W o d z i c k i de nous é c l a i r e r à ce 

sujet . Ces beuglements sont le chant d 'amour , 
et non le chant de noces du bu to r ; c'est long
temps avaut la ponte que l 'oiseau les fa i t sur tout 
en tendre ; dans le pr inc ipe i l les pousse n o n -
seulement la nu i t , mais aussi le j o u r . U se tait 
i m m é d i a t e m e n t d è s q u ' i l s o u p ç o n n e que q u e l 
qu 'un l 'observe. W o d z i c k i est r e s t é des heures 
e n t i è r e s dans l'eau, i m m o b i l e comme une sta
tue , entendant les butors marcher autour de 
l u i , mais sans q u ' i l l u i fû t possible de les aper
cevoir. Une tourmente de neige tardive l u i per
m i t enf in d 'arr iver à son but . 

« Je connaissais l ' endro i t parfa i tement , d i t - i l ; 
je m ' y glissai par u n f o r t vent, et je vis la fe
melle dans l 'eau, à d ix pas envi ron du m â l e , le ja
bot gonf lé , le cou r e n t r é entre les é p a u l e s , l i v r é e , 
sembla i t - i l , à u n doux far m'ente, t ou t c o m m e 

I quelque m é l o m a n e i ta l ien p l o n g é dans u n d e m i -
i sommei l , et a b s o r b é dans l ' aud i t i on de la plus 

suave des m é l o d i e s . Certes, cette femel le ainsi 
| ravie avait raison d 'admirer le talent de l 'art iste ; 

c ' é ta i t une basse aussi excellente que Lablache . 
U é t a i t l à , debout sur ses deux pattes, le corps 
hor izonta l , le bec dans l 'eau. A u m o m e n t où les 
beuglements se fa isa iententendre , l 'eau re ja i l l i s 
sait de tous cô t é s . A p r è s que l 'oiseau eut l a n c é 
quelques notes, j ' entendis en f in le u s i g n a l é par 
Naumann ; le bu tor releva la t ê t e , la l a n ç a en 
a r r i è r e , puis e n f o n ç a rap idement le bec dans 
l'eau et les beuglements c o m m e n c è r e n t avec 
une telle violence que j ' e n fus e f f r a y é . U n fa i f 
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m 'é t a i t p r o u v é ; ces notes, hautes au débu t , 
l'oiseau ne les fai t entendre que quand i l a son 
cou plein d'eau, et qu ' i l lance cette eau avec 
beaucoup de force. La musique cont inua; mais 
le butor ne rejeta plus le cou en a r r i è r e , et je 
n'entendis plus ces notes élevées. I l semble donc 
que ce c r i soit l'expression de sa plus grande 
ardeur, et q u ' i l ne le répè te plus, une fois ses 
désirs satisfaits. Après quelques accords, i l lève 
la tê te et regarde prudemment de tous c ô t é s ; 
autant qu ' i l m'en semble, i l ne peut pas se fier à 
la bonne impression qu ' i l a produite sur sa fe
melle. A u moment des amours, le butor étoi lé 
ne se tient pas au plus épais du f o u r r é de ro 
seaux; i l recherche au contraire les endroits d é 
couverts, et de peu d ' é t e n d u e ; i l faut que la 
femelle puisse le voir et l 'admirer. Le b ru i t , 
comparable à celui qu'on fait en frappant l'eau 
avec un b â t o n , est produit par le m â l e qui , au 
moment où i l lance ses notes hautes, frappe l'eau 
deux ou trois fois de son bec avant de l 'y enfon
cer. D'autres bruits , bruits aquatiques, s'il m est 
permis de les appeler ainsi, sont produits par la 
chute des gouttelettes d'eau qu i sont res tées ad
hé ren t e s au bec. Le dernier son, un houh é touf fé , 
s'entend quand l'oiseau, en retirant le bec, re
jette au dehors l'eau qui le rempl issa i t .» Le butor 
emploie ainsi une grande q u a n t i t é d'eau ; W o d 
zicki troubla un mâle qu i é ta i t en t ra in de beu
gler ; i l s'envola et lança au loin un épa is f i let 
d'eau. 

Le nid est s i tué non lo in de l 'endroit où l 'on 
entend le plus souvent les beuglements ; i l est 
toujours au mi l i eu des roseaux, dans un lieu 
bien caché et d 'un accès d i f f ic i le . Sa structure 
varie beaucoup suivant les local i tés . Généra le 
ment, i l est au-dessus de la surface de l'eau, sur 
de vieilles tiges de roseaux ployées ; parfois, i l est 

sur une petite é m i n e n c e de terre, sur un îlot de 
joncs ; quelquefois m ê m e i l flotte à la surface 
de l'eau. T a n t ô t , c'est un amas grossier, mais 
volumineux, de divers m a t é r i a u x ; d'autres fois, 
i l est plus petit , mais mieux construit, composé 
e x t é r i e u r e m e n t de roseaux, de feuilles sèches, 
de joncs, et tapissé i n t é r i e u r e m e n t d'herbes sè
ches et d 'épis de roseaux. A la f in de mai, la 
ponte est a chevée : elle est de trois à cinq œufs, 
ovoïdes , à coquille épa isse , terne, d'un brun-
verdâ t re pâ le . La femelle seule couve; pendant 
ce temps, le m â l e la nourr i t , et de temps à au
tre la charme et la distrait par ses beuglements. 
Si un homme s'approche, la femelle le laisse 
arriver à quelques pas avant de se lever; elle 
laisse un chien avancer encore plus près. Les 
jeunes éc losen t ap rès une incubation de vingt et 
un à vingt-trois jours ; leur m è r e les réchauffe 
pendant quelques jours , et concourt avec le 
m â l e à les nour r i r . Si on ne les dérange pas, ils 
restent dans le nid jusqu 'au moment de prendre 
leur essor ; si on les trouble, ils le quittent plus 
tô t et grimpent dans les roseaux. Lorsqu'ils peu
vent pourvoir e u x - m ê m e s à leurs besoins, ils se 
s épa ren t et errent dans la c o n t r é e , jusqu'au mo
ment des migrations. 

Chasse. — En Allemagne, on ne fait pas 
au butor étoi lé une chasse régu l i è re . Dans les 
endroits où ses apparitions n'ont pas lieu tous les 
ans, i l est parfois chassé avec ardeur, ses beu
glements at t irant sur l u i l 'attention générale; 
mais, sans un bon chien, on ne peut guère ap
procher cet oiseau à po r t ée de fus i l . Grâce à son 
adresse, i l sait é c h a p p e r au chasseur qui s'aven
ture dans les f o u r r é s de roseaux qu ' i l habite. En 
Grèce et dans le m i d i de l 'Europe, on le chasse 
souvent pour se procurer sa chair, qu'on mange 
avec plaisir, m a l g r é son goû t hui leux. 

L E S E U R Y P Y G 1 D É S — EURYPYG.E 

Die Sonnenreiher, the Sun-IIerons. 

Avant de passer aux paludicoles, i l nous faut 
faire l'histoire d'un oiseau que l 'on range g é n é 
ralement parmi les h é r o n s , bien que d ' ap rès 
les opinions actuellement r é g n a n t e s en o rn i 
thologie, on puisse tout aussi bien le regarder 
comme un râ le . Pour nous, nous voyons en lu i 
un oiseau de transition, reliant entre eux les 
a rdé idés et les ra l l idés , participant par ses carac
tères des uns et des autres, mais constituant une 
famille parfaitement distincte. 

C a r a c t è r e s . — Les eu rypyg idés peuvent être 
cons idérés comme des h é r o n s par la forme de la 
t ê t e , du cou et des ailes et par la nature du plu
mage; et comme des râ les , par la forme du bec 
et des pieds, mais leur queue est plus longue 
que chez les uns et les autres. 

Cette famil le ne repose que sur le genre sui
vant. 
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L E S C A U R A L E S — EURYPYGA. 

Die Sonnenreiher, the Sun-Herons. 

Caractères. — Les caurales ont le corps 
é t ro i t , pe t i t ; le cou assez long , m i n c e ; la t ê t e 
é t ro i t e , m i n c e ; le bec long , d r o i t , f o r t , du r , 
po in tu , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , l é g è r e m e n t 
convexe en dessus; les tarses é levés et g r ê l e s ; 
le doigt p o s t é r i e u r assez b ien d é v e l o p p é ; les 
ailes t r è s - l a r g e s , grandes, s u b - a i g u ë s , la t r o i 
s i è m e r é m i g e é t a n t la plus longue ; la queue 
t r è s - longue , à pennes grandes et larges ; le p l u 
mage l âche , abondant, à couleurs t r è s - v a r i é e s . 

LA CAURALE SOLEIL — EURYPYGA lltLIAS. 

Der Sonnenreiher, the Sun-Heron. 

Caractères.—Lacaurale soleil (fig. 165), qu'on 
a aussi appe lée caurale phalénoïde, héron soleil, le 
petit héron des roses des c r é o l e s de Cayenne, a la 
t ê t e et la nuque noires ; une l igne s o u r c i l i è r e , 
une autre ligne al lant de la commissure buccale 
à la partie p o s t é r i e u r e d u cou, le men ton et la 
gorge blancs ; les plumes du dos, les scapulaires, 
celles du bras r ayées transversalement de roux-
de-rouille sur un fond no i r ; les plumes du crou
pion et les couvertures s u p é r i e u r e s de la queue 
noires et blanches ; celles du cou r a y é e s de b r u n 
et de noir ; celles du dessous d u corps d 'un blanc 
j a u n â t r e ou d 'un blanc b r u n â t r e ; les r é m i g e s 
d 'un gris clair , m a r b r é e s de blanc et de no i r , et 
r ayées de b run ; les plumes de la queue comme 
les r é m i g e s , mais m a r q u é e s en outre d'une large 
bande terminale noire, et b o r d é e s de b r u n vers 
la base. L 'œi l rouge, le bec jaune-de-cire ; les 
tarses d'un jaune pai l le . Cet oiseau a environ 
44 cent, de long. 

Déc r i r e ce plumage plus exactement nous 
e n t r a î n e r a i t dans t rop de d é t a i l s m inu t i eux , 
tant i l est va r i é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La caurale 
soleil se t rouve dans le n o r d de l ' A m é r i q u e du 
Sud, depuis la Guyane jusqu 'au P é r o u , et depuis 
la r é p u b l i q u e de l 'Equateur jusque dans la p ro 
vince de Goyas, dans le Brés i l cent ra l . On la ren
contre sur la cô te et sur les bords des fleuves, 
sur tout sur ceux de l ' O r é n o q u e , de l 'Amazone 
et des r iv i è res de la Guyane. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Son beau 
p lumage, gr is , j aune , vert , noir , blanc et b r u n , 
d i t Schomburgk , fa i t de la caurale soleil un des 
plus beaux oiseaux de ces c o n t r é e s si riches en 
types é c l a t a n t s ; i l est splendide sur tout lo r squ ' i l 

é t a l e ses ailes et sa queue comme u n d i n d o n , et 
les f a i t m i r o i t e r aux rayons du solei l . On le vo i t 
dans les c l a i r i è r e s des f o r ê t s , sur tout sur les 
bords des cours d'eau, sol i ta i re , ra rement par 
paires. I l se n o u r r i t de mouches et d'autres i n - , 
sectes, q u ' i l poursui t avec une ag i l i t é surpre 
nante . T o u j o u r s en mouvemen t , por tan t la t ê t e 
en tous sens, i l va cherchant sa proie sur le sol 
et sur les feui l les des plantes les moins é l evées . 
Son œi l p e r ç a n t d é c o u v r e - t - i l u n insecte, aussi
tô t i l r a len t i t son pas ; i l s'avance len tement , 
puis i l lance habi lement son cou en avant, saisit 
sa proie et l 'avale. 

A u dire de Battes, la caurale soleil est abon
dante sur les bords du fleuve des Amazones, 
mais on ne l ' a p e r ç o i t pas souvent, tant i l est d i f 
ficile de la d is t inguer au m i l i e u des m i l l e teintes 
du feui l lage; on ne r e c o n n a î t sa p r é s e n c e q u ' à 
son c r i d 'appel, consistant en u n s i f f lement doux 
et p r o l o n g é . W e d d e l l d i t aussi qu 'on ne la vo i t 
pas f r é q u e m m e n t , non parce qu 'el le est rare , 
mais parce qu'el le est t r è s - c r a i n t i v e . Cependant, 
en i m i t a n t son c r i , on peut l ' a t t i re r de f o r t l o i n . 
D ' a p r è s Goudot, on la vo i t su r tou t au c r é p u s 
cule, et ce n'est q u ' à ce momen t qu 'e l le s ' éve i l l e . 
Cette assertion est en con t r ad ic t ion avec celle 
des autres observateurs; j e penche n é a n m o i n s à 
l 'admettre , car la caurale soleil a toute l 'appa
rence d 'un oiseau noc turne . 

Caslelnau d é c r i t cet é l é g a n t oiseau c o m m e 
sauvage et m é c h a n t : ses m œ u r s seraient donc 
semblables à celles des a r d é i d é s . Quand on 
l 'approche, i l é c a r t e les ailes, se t ien t sur la 
d é f e n s i v e , saute m ê m e sur son adversaire, 
comme un chat sur une souris. E n marchant 
t r anqu i l l ement , les caurales t i ennent le corps 
hor izonta l , le cou r e n t r é entre les é p a u l e s , les 
ailes u n peu é c a r t é e s ; quand elles se h â t e n t , 
elles serrent leurs plumes le plus possible. Leu r 
d é m a r c h e est t r a î n a n t e , t r è s - p r u d e n t e ; leur vo l 
m o u , vo le tan t ; i l ressemble assez à ce lu i d 'un 
p a p i l l o n , ou à celui d 'un engoulevent volant 
en ple in j o u r . Les ailes et la queue semblent 
trop grandes, en p ropor t ion d u poids d u corps. 
A u c u n voyageur, à ma connaissance, ne d é c r i t 
c o m p l è t e m e n t le vo l de cet oiseau ; d ' a p r è s ce 
que j ' a i pu observer, j e me crois a u t o r i s é à con
clure q u ' i l est incapable de s ' é l eve r hau t dans 
les airs, et q u ' u n vent u n peu violent do i t le 
jeter à ter re . 

Goudot, le premier , a fa i t c o n n a î t r e le mode 
de reproduc t ion de la caurale. E l le niche sur des 
arbres, à la hauteur de un m è t r e et d e m i à deux 
m è t r e s au-dessus d u sol. L a ponte est de deux 
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œufs , s emés , sur un fond j a u n â t r e - c a r m i n pâle 
de taches plus ou moins grandes de carmin et de 
rouge-brique et de quelques points d'un brun 
violacé. Les jeunes abandonnent le nid au mois 
d 'août . Schomburgk n'a pu observer la reproduc
t ion de la caurale sole i l ; Battes se borne à dire 
que les Indiens l u i ont a ssuré que cet oiseau 
nichait sur les arbres, et construisait t rès-ar t is -
tement un n id avec de l 'argile. 

A la grande joie de tous les naturalistes, les 
caurales du Jardin zoologique de Londres per
mirent de complé t e r ces données . Une paire de 
ces oiseaux avait été ache tée en 18G2 et s 'étai t 
hab i tuée rapidement à sa nouvelle existence. En 
mai 1865, ils parurent disposés à nicher : ils ra
massaient des racines, des brindilles, de l 'herbe, 
et d'autres m a t é r i a u x . On les voyait en outre se 
rendre souvent à leur abreuvoir, pour y chercher 
des ma té r i aux , semblait- i l , ou pour y ramoll i r 
ceux qu'ils avaient t rouvés . Cela donna l ' idée à 
BarLlett de leur procurer de l 'argile et de la vase. 
Us s ' e m p a r è r e n t aussi tôt de ces substances, 
choisirent un vieux tronc d'arbre, sur lequel, à 
une hauteur de dix pieds, étai t fixé un vieux nid 
ar t i f ic iel en paille, et se mirent à y apporter de 
l 'argile mêlée à de la paille, à de l 'herbe, à des 
racines; ils en h a u s s è r e n t les parois, en endui
sirent soigneusement l ' in té r ieur . Un matin, le 
gardien apporta des morceaux de coquille d 'œuf 
qu ' i l avait t rouvés sous l 'arbre, et qu ' i l disait 
provenir des caurales. Bartlelt v i t , à sa grande 
surprise, qu'ils ressemblaient beaucoup à un 
œuf de poule d'eau ou de bécasse , et comme une 
talève porphyrion se trouvait dans le m ê m e en
clos, i l mi t en doute l'assertion du gardien. I l 
f i t cependant enlever la talève et laisser les 
caurales seules. A u commencement de j u i n , le 
gardien l u i fit voir un œuf qui étai t dans le n i d . 
Bart lef t constata, en effet, sa ressemblance avec 
les fragments p r é c é d e m m e n t recueillis. Les deux 
parents semblaient t rès-soucieux pour cet œuf 
et le c o u v è r e n t alternativement pendant vingl-
sept jours . Le 9 j u i n , le petit sortit de la coquille; 
le lendemain, i l f u t dess iné . I l resta dans le n id , 
où les deux parents le nourrissaient, chacun à 
son four, d'insectes et de petits poissons vivants, 
absolument comme les ibis nourrissent leurs 
petits. Le lendemain de sa naissance, i l pouvait 
assez voler pour descendre à terre, et i l y resta, 
sans plus retourner à son n id . Sa croissance fu t 
t r è s - r ap ide ; à deux mois, on ne pouvait plus 
guè re le distinguer des adultes. 

Au mois d 'août , les parents c o m m e n c è r e n t à 
r é p a r e r leur n id , à y disposer une nouvelle cou

che d'argile ; à la fin d 'août , la femelle pondit un 
deux ième œuf. Cette fois, le mâle se chargea 
surtout de l ' incubation, la femelle ayant encore 
àé l eve r son premier petit. Le second jeune naquit 
le 28 septembre. Les parents semblaient occupes 
principalement du p r e m i e r - n é ; le gardien dut se 
charger du second; celui-ci s'habitua vite à son 
nourricier et grandit rapidement. 

Ces faits prouvent que la caurale soleil est bien 
un oiseau qui en naissant ne cherche pas lui-
m ê m e sa nour r i tu re , et que, d'un autre côté, i l 
diffère notablement des hé rons . Son œuf, par 
ses taches, ressemble à celui des râles ou des 
bécasses ; le jeune a, avec un dessin semblable 
à celui des jeunes bécasses , le duvet plus long. 
La caurale soleil, sous le rapport de son mode 
de d é v e l o p p e m e n t , tient ainsi îe mi l ieu entre 
les hé rons , les bécasses et les râles . Le dessin 
publ ié par Bartlett montre que les jeunes ont le 
dos rayé et t ache té longitudinalement et trans
versalement de roux brun et de blanc jaunâtre; 
le ventre m a r q u é seulement de quelques taches 
circulaires blanches ou brunes. 

C a p t i v i t é . — Ce que nous venons de dire des 
caurales du Jardin zoologique de Londres, mon
tre avec quelle facilité ces oiseaux supportent la 
perte de la l iber té ; ils deviennent m ê m e très-fa
miliers. On trouve des caurales privées dans tous 
les villages indiens, dans tous les établissements 
de colons e u r o p é e n s , et elles suivent leur maître 
comme un chien. Sur les bords de l'Amazone, 
la caurale a reçu le nom depavaone, c'est-à-dire 
paon. Plaza en vi t une à Saraycou, qui était de
puis vingt-deux ans en c a p t i v i t é ; Schomburgk 
et Battes rapportent tous deux qu'on recherche 
beaucoup cet oiseau à cause de la facilité avee 
laquelle on l'apprivoise et de la d u r é e de sa vie. 
Les caurales soleils captives courent librement, 
se mêlen t aux volailles, vivent sans crainte au 
mi l ieu des chiens, savent parfaitement distinguer 
les animaux de la maison d'avec les autres, 
fuient craintivement les personnes étrangères. 
On les voit avec plaisir chasser les insectes dans 
la maison et aux alentours. Battes assure qu'elles 
se p rê ten t à servir de jouets aux enfants; qu'elles 
r é p o n d e n t et accourent quand on les appelle, 
qu'elles mangent dans la main. 

Les caurales soleils que j ' a i vues à Londres et 
à Amsterdam m'ont vivement intéressé. Elles 
font une impression s ingul ière sur le spectateur 
Sous plusieurs rapports, elles rappellent encore 
les h é r o n s ; mais, en géné ra l , elles se rappro
chent plus de certains râles , sans cependant 
ressembler ni aux uns ni aux autres. 
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IV. LES PALUDICOLES — PALUDICOLJE. 

Die Sumpfhùhner. 

Caractères. — Le dernier sous-ordre des 
é c h a s s i e r s , ce lu i des paludicoles, r en fe rme des 
types te l lement disparates, q u ' i l est douteux 
<ju ' i l fa i l le n 'en consti tuer qu 'une seule grande 
d iv i s ion . Cependant, en les c o n s i d é r a n t tous, 
d 'une m a n i è r e g é n é r a l e , l ' on r e c o n n a î t q u ' i l 
en est beaucoup q u i sont voisins les uns des 
autres, qu i fo rmen t des transi t ions entre tous 
ees types, et q u i jus t i f i en t les l imi tes que nous 
assignons à ce groupe . Donner des c a r a c t è r e s 
communs à tous les paludicoles est chose 
d i f f i c i l e ; nous devons nous contenter de d i re 
que ces oiseaux ont le corps robuste, le cou 

de longueur moyenne, la t ê t e re la t ivement pe
t i te , le bec a r rond i , les tarses é levés , les doigts 
au nombre de quatre, les ailes de longueur 
m o y e n n e ; la queue cour te ; un plumage abon
dant, var iant peu suivant le sexe, et c o n s i d é 
rablement avec l ' â g e . Nous entrerons dans plus 
de dé ta i l s en faisant l 'h is to i re de chaque f a m i l l e 
en par t i cu l ie r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La plupar t 
des paludicoles vivent sur le sol, d 'ordinai re dans 
des l ieux humides ou m a r é c a g e u x ; quelques-uns 
se t iennent sur les arbres. Quant à l eur r é g i m e , 
i l est plus analogue à ce lu i des g a l l i n a c é s que 
des autres é c h a s s i e r s ; l eur n o u r r i t u r e est aussi 
b ien v é g é t a l e qu 'an imale . Pour ce q u i est de la 
r ep roduc t ion , ils pondent , sauf quelques excep
t ions peu nombreuses, des œ u f s t a c h e t é s , et les 
jeunes abandonnent le n i d en naissant. 

L E S G R U I D É S — GRUES. 

Die Kraniche, the Crânes. 

C a r a c t è r e s . — Les g r u i d é s sont, de tous les 
paludicoles, les mieux c o n f o r m é s sous le rap
po r t physique, les plus p ruden t s , les mieux 
d o u é s . I ls ont le corps relat ivement a l l o n g é , 
presque cy l indr ique , épa is ; le cou long et 
m i n c e ; la t ê t e petite et gracieuse; le bec de 
grosseur moyenne, d ro i t , un peu c o m p r i m é sur 
les cô tés , à a r ê t e dorsale mousse, po in tu , de 
m ê m e longueur ou un peu plus long que la t ê t e , 
m o u dans sa m o i t i é basilaire, dur à la poin te ; 
ies jambes t r è s - l o n g u e s , nues bien au-dessus 
de l 'a r t icula t ion t ibio-tarsienne ; les doigts au 
nombre de quatre ; le p o s t é r i e u r pe t i t , i n s é r é 
t r è s - h a u t , et n é touchant pas le sol ; l 'externe 
e t le m é d i a n r é u n i s dans toute l ' é t e n d u e de la 
p r e m i è r e phalange par une membrane ; les on
gles courts, obtus, l é g è r e m e n t r e c o u r b é s ; les ai
les grandes, longues, a i g u ë s ; les d e r n i è r e s p l u 
mes du bras recouvrant toutes les r é m i g e s , se re
courbant parfois en fauci l le , et prenant des fo r 
mes t r è s - s i n g u l i è r e s ; la queue f o r m é e de douze 
rectrices, assez courte, a r rond i e ; le p lumage 
abondant, roide, sans ê t r e s e r r é ; la t ê t e et le 
cou en partie nus ou garnis de plumes f o r m a n t 
des parures diverses selon les genres. Les deux 
sexes d i f f è r e n t par leur ta i l le , t r è s - p e u par leur 
p lumage ; a p r è s la p r e m i è r e mue , les jeunes re
v ê t e n t la m ê m e l iv rée que leurs parents; mais 
ce n'est que plus t a r d que les plumes fo rman t 
parure a c q u i è r e n t tout leur d é v e l o p p e m e n t . 

D ' a p r è s Wagner , le squelette des g r u i d é s res
semble peu à celui des cigognes et des h é r o n s . 
Le c r â n e est b o m b é , a r rond i , sai l lant a n t é r i e u 
r emen t ; au-dessous d u t r o u occip i ta l se t rouve 
une paire de fontanel les ; la cloison i n t e r o r b i -
taire est p e r f o r é e ; l 'apophyse p t é r y g o ï d e i n f é 
r ieure ne p r é s e n t e pas trois ar t iculat ions. La 
colonne v e r t é b r a l e est f o r m é e de dix-sept v e r t è 
bres cervicales, neuf dorsales et sept caudales. 
Le s te rnum, l'os le plus remarquable d u sque
lette, est long et é t r o i t ; on n 'y t rouve n i la p i è c e 
n i les apophyses s u p é r i e u r e s ; le b r é c h e t est f o r t , 
épa i s , à bords l é g è r e m e n t e x c a v é s , f o r m a n t une 
sorte de capsule dans laquelle est r e ç u e la t r a 
c h é e - a r t è r e . Les deux branches de la fourche t te 
se soudent à l ' e x t r é m i t é s u p é r i e u r e du b r é c h e t , 
les omoplates sont é t ro i t e s et relat ivement cour
tes. L ' h u m é r u s est pneumat ique et presque aussi 
long que les os de l 'avant-bras; le f é m u r n'a pas 
de cellules a é r i e n n e s . La langue est assez sem
blable à celle des g a l l i n a c é s ; elle a une longueur 
et une largeur convenables. L ' œ s o p h a g e est assez 
vaste et d é p o u r v u de j a b o t ; le ventr icule succen-
t u r i é est pe t i t , r e la t ivement su r tou t à l 'estomac 
qu i est g rand , f o r t , t r è s - m u s c u l e u x ; l ' in tes t in 
a environ neuf fois la longueur d u t ronc . L a 
t r a c h é e - a r t è r e p r é s e n t e une disposi t ion et uue 
con fo rma t ion d i f f é r e n t e s suivant les sexes. E l l e 
est f o r m é e de plus de t rois cents anneaux os
seux; elle descend en l igne dro i te jusqu 'au bas 
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du cou, et offre là une membrane épaisse, rés i s 
tante , reliant les deux branches de la four
chette. A u niveau de l 'union de la fourchette 
avec le sternum, la t r achée s'enfonce dans le 
b réche t : chez la femelle, lorsqu'elle est ar r ivée 
au mil ieu du sternum, elle se recourbe, se dirige 
en haut, se recourbe une seconde fois en bas jus
qu'au niveau de sa p r e m i è r e courbure, remonte 
encore en a r r i è re de sa p r e m i è r e portion des
cendante et pénè t r e enfin dans la cage thoraci-
que, entre les deux clavicules; cette courbure 
rep résen te environ la moi t ié de la longueur to
tale de la t r a c h é e - a r t è r e . Chez le mâ le , la t r achée 
descend appl iquée contre la face p o s t é r i e u r e 
du b r é c h e t , puis, ar r ivée à son e x t r é m i t é , elle se 
recourbe à angle aigu et remonte en se logeant 
dans une dépress ion de la face pos té r ieure du 
sternum. Cette conformation est é v i d e m m e n t en 
rapport avec la voix forte de ces oiseaux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les g ru idés 
sont cosmopolites ; cependant, la zone t e m p é r é e 
doit ê t re r e g a r d é e comme leur vér i table patrie. 
Chaque partie du monde a des espèces qui l u i 
sont propres; l'Asie en possède le plus. Les 
gru idés qu i vivent dans le nord s'avancent, dans 
leurs voyages, jusque sous les tropiques, mais 
ils n'y nichent pas ; et l'aire de dispersion des 
espèces mér id iona l e s ne s 'é tend q u ' à la zone 
équa to r i a l e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les gru idés 
habitent les terrains m a r é c a g e u x , les vastes ma
rais, et semblent p r é f é r e r ceux qui sont au voisi
nage des terrains cult ivés, car ils y trouvent une 
nourr i ture plus facile. Toutes les espèces de 
gru idés connues se ressemblent beaucoup sous 
le rapport du genre de vie. Elles marchent à 
pas m e s u r é s , mais avec é légance ; elles se plai
sent à sauter, à bondir, à danser en quelque 
sorte ; elles conservent toujours une certaine 
digni té ; elles avancent dans l'eau à une assez 
grande profondeur ; elles peuvent nager, mais 
elles le font contre leur g r é ; leur vol est léger , 
fac i le , lent , souvent elles planent et déc r i 
vent des cercles é t endus ; dans ce cas, elles 
é t enden t le cou et les pattes, et se tiennent alors 
dans les hautes rég ions de l ' a t m o s p h è r e . Leur 
voix est forte et p e r ç a n t e . Elles sont in te l l i 
gentes, prudentes, ordinairement gaies, ta
quines , mais aussi querelleuses et m ê m e 
m e u r t r i è r e s . Leur naturel est t rès -soc iable , et 
les individus d'une m ê m e espèce ne se bornent 
pas à se r é u n i r entre eux, ils se joignent aussi à 
d'autres espèces voisines. Quant aux autres 
animaux, l e sg ru idés ne s'en inqu iè t en t que pour 

assurer sur eux leur domination. Ils sont en 
activité depuis le ma l in , de bonne heure, jus
qu'au soir assez tard ; cependant, ils ne consa
crent que quelques heures de la mat inée à la 
recherche de leurs aliments, tout le reste de 
leur temps, est d o n n é à la socié té . Ils voyagent 
sans in ter rupt ion , de nu i t comme de jour, et 
semblent à peine prendre le temps nécessaire 
pour manger et se reposer ; aussi leur voyage 
s'effectue-t-il en un laps de temps remarquable
ment court. 

Tous les g ru idés sont herbivores. A l'occasion, 
ils prennent un insecte, un ver, un petit reptile 
ou un poisson ; ils pi l lent un n id d'oiseau ; mais 
ils semblent ne faire de la nourr i ture animale 
qu'une exception. Ils mangent surtout des 
graines de diverse nature, surtout des céréales, 
des bourgeons, de jeunes feuilles, des tubercu
les. Dans les local i tés où ils sont t rès-nombreux, 
ils ne sont pas sans faire des dégâts dans les 
plantations ; c'est du moins ce dont on accuse, 
aux Indes, les grues cend rées , les grues leucogé-
ranes, les a n t h r o p o ï d e s demoiselles qui viennent 
y passer l'hiver.Chez nous, ces dégâts ne peuvent 
ê t re appréc iés . D 'année en année , ces beaux 
oiseaux deviennent plus rares, et les individus 
qu i sont de passage se montrent à une époque 
où ils ne peuvent guè re faire de mal dans nos 
champs. Les g ru idés nichent dans les marais des 
plaines ; quelques-uns, comme nous l'apprend 
Radde, dans les marais des montagnes, à une 
t r è s - g r a n d e alt i tude. Tous ne pondent que 
deux œuf s , a l longés , t a che t é s de brun sur un 
fond v e r d â t r e . Les deux parents les couvent al
ternativement et nourrissent les jeunes ; ceux-ci 
passent probablement dans le nid les premiers 
jours de leur existence, et ne le quittent que 
plus ta rd . Leur croissance est assez rapide ; il 
faut cependant plusieurs mois avant qu'ils puis
sent bien voler. 

Les gru idés n'ont pas d'ennemis ; leur prudence 
proverbiale les garantit de bien des dangers; les 
vieux individus surtout, en devenant chaque 
a n n é e plus déf ian ts , sont plus garantis que les 
jeunes. Dans les endroits où ils hivernent, 
quelques-uns sont h a p p é s par des crocodiles, 
comme j ' a i pu le constater, mais je ne leur con
nais pas d'autres ennemis. On ne peut regarder 
comme é t an t leurs ennemis naturels les faucons 
dont on se sert aux Indes pour les chasser, el 
les aigles ne les poursuivent que rarement. 

Chasse. — L 'homme les chasse pour se pro
curer leur chair, qui est dé l i ca te , et pour mettre 
ses plantations à l 'abr i de leurs ravages ; mais 



L A G R U E C E N D R É E . 673 

Fig. 165. La Caurale soleil (p. 669). 

i l n'est pas bien dangereux, pour de tels oiseaux : 
leur grande prudence leur permet de d é j o u e r la 
p lupar t de ses poursuites. 

C a p t i v i t é . —Si les g r u i d é s a d u l l e s sont di f f ic i les 
à capturer, les jeunes le sont moins , et dans beau
coup d'endroits on les p rend pour les é l eve r . 
Tous les g r u i d é s , sans exception, s 'habituent 
rapidement à la c a p t i v i t é , deviennent les amis 
de l ' homme, charment par l ' é l é g a n c e de leurs 
mouvements, la g r â c e de leurs allures, leur 
prudence é t o n n a n t e . I l n'est pas d i f f i c i l e de les 
habi tuer à rentrer et à sort ir , de les faire repro
duire en cap t i v i t é . A u Japonet en Chine, une des 
e spèces qu i habitent ces c o n t r é e s est r e g a r d é e 
comme s a c r é e , ou du moins, l 'estime-t on beau
coup à cause de ses a g r é a b l e s qua l i t é s . 

LES GRUES - GRUS. 

Die Kraniche, the Crânes. 

Caractères. — Les grues proprement dites 
ont pour c a r a c t è r e s essentiels la t ê t e en part ie 

BREHM. 

nue et les trois ou quatre d e r n i è r e s r é m i g e s se
condaires a l l o n g é e s , larges, a r q u é e s , à barbes 
d é c o m p o s é e s et f o rman t panache sur la queue, 
qu'elles recouvrent c o m p l è t e m e n t . 

LA GRUE CENDRÉE — GRUS CINEREA. 

Der Kranich, the Crâne. 

Caractères. — Cette espèce a tout le plumage 
d 'un beau gris c e n d r é , avec le f r o n t , le dessus 
des yeux, les lo rums d ' un n o i r p r o f o n d , à r e 
flets d 'un bleu v e r d â t r e , les c ô t é s du cou b l a n 
c h â t r e s ; les rectrices noires ; l 'œi l r o u g e - b r u n , 
le bec r o u g e â t r e à la base, no i r vert à la p o i n t e ; 
les tarses n o i r â t r e s . E l l e a l m , 4 8 d e l o n g et 2^,55 
d 'envergure ; la longueur de l 'a i le est de 
69 c e n t , celle de la queue de 22. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a grue cen
d r é e a pour patrie le nord de l 'ancien cont inent , 
depuis la part ie orientale de la S i b é r i e centrale 
j u s q u ' à la Scandinavie; de là, elle é m i g r é , d 'un 
c ô t é , dans le centre et l 'ouest de l ' A f r i q u e , de 
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l'autre, aux Indes et à Siam, en traversant la 
Chine. 

M l ' i i r s , habi tudes et r é g i m e . — D'après mes 
observations, les grues arrivent par bandes dans 
le Soudan, au mois d'octobre, et y f r é q u e n t e n t 
les grands bancs de sable qui é m e r g e n t au 
mi l ieu des fleuves. C'est aussi sur ces îles qu'el
les demeurent pendant tout l 'hiver : elles ne les 
quittent que quand celles-ci se transforment en 
presqu ' î l e s . Aux Indes, elles apparaissent à la 
m ê m e époque , et se fixent dans des locali tés 
analogues. On les voit traversant nos cont rées 
au commencement d'octobre et à la f in de 
mars ; elles volent dans les hautes rég ions de 
l ' a tmosphère en bandes nombreuses, toujours 
disposées en coin ; de temps à autre seulement, 
elles décr iven t des cercles d é s o r d o n n é s , et s'a
battent sur le sol pour y manger ; mais elles ne 
s ' a r r ê t en t jamais longtemps. Elles poursuivent 
leur route le plus rapidement qu'elles peuvent. 
Ces bandes suivent invariablement, toutes les 
a n n é e s , une direction d é t e r m i n é e ; c'est la route 
ordinaire de tous les oiseaux migrateurs, et i l 
faut des circonstances extraordinaires pour les 
en faire dévier . Ains i , mon père vi t une bande 
de grues a t t i rée par l'incendie du village d'Erns-
troda, en Thur inge , tournoyer longtemps au-
dessus des f lammes. Les cris pe r çan t s de ces o i 
seaux dominaient encore les cris des travailleurs, 
les gémis semen t s des incend iés , les mugisse
ments des bestiaux, le c r é p i t e m e n t des flammes, 
le brui t des bâ t imen t s qui s ' écroula ien t . Les 
grues voyagent à toute heure du j o u r ; on les 
voit traversant l 'air du lever au coucher du so
lei l ; on les entend à tous les instants de la nui t . 
Lorsqu'elles se dirigent vei^ ie nord, elles s'as
semblent à certains endroits, sur les î lots , au 
bord des côtes notamment, et elles partent de ! i 
en commun pour traverser la mer. Avant d'en
treprendre leur voyage vers le sud, elles se r é u 
nissent comme les cigognes dans des locali tés 
d é t e r m i n é e s , d 'où elles partent toutes un jour , 
prenant leur vol en poussant de grands cris. 
Lorsqu'on voyage le long d'un des fleuves du 
Soudan oriental, à l ' époque de leur a r r ivée , on 
les voit, on entend leurs cris pe rçan t s jour et 
nui t . Parvenues aux lieux où elles doivent passer 
l 'hiver, elles s'abattent, rasent le sol, cherchent 
une île qui leur convienne et dont une autre 
bande n'ait pas encore pris possession. 

Tout le temps qu'elles s é j o u r n e n t dans les 
pays é t r ange r s , elles vivent en bandes nom
breuses, et admettent parfois dans leur com
pagnie des espèces voisines, par exemple, 

en A f r i q u e , des an th ropo ïdes demoiselles ; aux 
Indes, des grues Antigones ; des grues leucogé-
ranes et des grues neigeuses à Siam et dans le 
sud de la Chine. Tous les matins, elles s'en vont 
dans les champs pour y chercher leur nourri, 
ture, retournent après à leurs î les, y passent le 
jour et la nu i t , s'y l ivrent à divers jeux, net
toient et lissent leur plumage, soins que rend 
nécessai re la mue qui se fai t continuellement-
C'est par bandes qu'elles s'en vont, c'est par 
bandes encore qu'elles reviennent dans leur 
patrie ; mais là, elles se séparen t en petites 
troupes, qui e l l e s -mêmes se divisent en couples, 
et chaque couple cherche un lieu convenable 
pour se reproduire, l ieu bien différent de celui 
que ces oiseaux habitent dans leurs quartiers 
d'hiver. Aux Indes et dans le Soudan, la grue 
cendrée est un oiseau de rivage; dans le nord 
de l'Europe et de l 'Asie, c'est un oiseau de ma
rais. Elle gagne les grands marécages des plai
nes, surtout les tundras, et dans les marais où 
elle s 'établi t , elle recherche les endroits cou
verts de joncs et de g r a m i n é e s , d 'où elle peut 
découvr i r un vaste horizon, où, par conséquent, 
elle se sent le plus en sû re t é . Ce sont là ses pâ
turages, c'est de là qu'elle part pour aller dans 
les champs où elle pré lève ses impôts. Elle 
n'aime pas les marais où croissent beaucoup de 
buissons, des roseaux é levés , à moins toutefois 
qu'ils ne soient assez é t endus pour qu'elle n'ait 
pas à y redouter la visite de l 'homme. 

La grue cendrée est un des oiseaux les plus 
gracieux, et en m ê m e temps les plus prudents 
et les mieux d o u é s ; ses facu l tés intellectuelles 
rappellent celles de l 'homme. Tous les mouve
ments de la grue sont é légants , toutes ses allures 
sont in té ressan tes au plus haut deg ré . Ce grand 
oiseau, bien c o n f o r m é , agile, aux sens bien dé
veloppés , parfaitement intell igent, a conscience 
de ses qua l i t é s , et i l le montre dans tous ses actes. 
11 s'en va à pas légers , mais mesu ré s , tranquil
lement, dignement; ce n'est que lorsqu'il y est 
forcé qu ' i l se hâ te et qu ' i l court ; c'est sans 
efforts qu ' i l s 'élève du sol, après avoir fait un 
ou deux bonds ; en quelques coups de ses puis
santes ailes, i l gagne une hauteur suffisante, puis, 
le cou et les pattes é t e n d u s , i l continue son 
vol , t ranqui l lement , mais rapidement, vers lû 
but qu ' i l s'est p roposé d'atteindre. Cependant, 
ce m ê m e oiseau, à certains moments, se 
livre à divers exercices réc réa t i f s : i l saute de 
joie , i l prend les postures les plus singulières, i l 
ouvre les ailes, i l danse, ou bien i l s'envole et 

I déc r i t des cercles superbes. 
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L i n n é voyait dans les grues des h é r o n s ; d'au
tres auteurs les ont r é u n i e s aux cicognes; mais 
elles d i f f è r e n t de celles-ci comme de ceux- là , 
par toutes leurs allures, par tout leur genre de 
vie. Le h é r o n a bien des postures q u i nous sem
blent bouffonnes; sous p l u s d ' u n aspect, c'est une 
vér i tab le caricature ; la cigogne a bien des cô té s 
ridicules ; chez la grue, au cont ra i re , chaque 
mouvement est gracieux, su r tou t quand l'oiseau 
est en ga ie té . La grue ramasse de petits m o r 
ceaux de bois, de petites pierres ; elle les jet te 
en l 'a i r , cherche à les saisir de nouveau, se 
courbe rapidement et plusieurs fois de suite, 
bat des ailes, danse, saute, cour t de c ô t é et 
d'autre, cherche enf in par toutes ses allures à 
exprimer sa jo ie et sa bonne h u m e u r ; mais t o u 
jours elle demeure gracieuse et bel le . 

Sa prudence est r é e l l e m e n t é t o n n a n t e . E l le ap
prend plus rapidement que tous les autres é c h a s 
siers à juger des choses, et d i r ige en c o n s é q u e n c e 
sa m a n i è r e de v ivre . El le n'est pas craint ive, 
mais prudente au plus haut d e g r é , aussi es t - i l 
fo r t d i f f ic i le de la surprendre. Seule, elle veille 
sans cesse à sa s û r e t é ; r é u n i e à ses semblables, 
elle pose toujours des sentinelles, q u i ont à vei l 
ler au salut commun ; a-t-elle é t é d é r a n g é e d 'un 
endroit , elle y envoie des é c l a i r e u r s avant d'y 
retourner. C'est avec un v é r i t a b l e plaisir que j ' a i 
vu la prudence des grues se manifester en A f r i 
que, lorsqu'elles eurent connu nos p r o c é d é s 
hostiles. Elles envoyaient un é c l a i r e u r , puis plu
sieurs; ceux-ci examinaient tout , cherchaient 
s'il n 'y avait plus r ien de suspect, revenaient 
vers la c o m m u n a u t é qu i n'avait pas toujours 
pleine confiance; alors d'autres é c l a i r e u r s é t a i e n t 
envoyés , comme pour c o n t r ô l e r leurs rapports ; 
puis enfin la bande ar r iva i t . Ce n'est pas seule
ment en l i be r t é que l 'on apprend à c o n n a î t r e 
toutes les q u a l i t é s de la g r u e ; i l faut en avoir 
fait une compagne, pour savoir l 'estimer à sa juste 
valeur. Au tan t elle évi te l ' homme tant qu'elle 
est l ib re , autant elle s'attache à l u i une fois 
qu elle est r é d u i t e en c a p t i v i t é . 11 n 'y a pas d'oi
seau, à l 'exception des perroquets les plus par
faits, qu i contracte aussi i n t i m e m e n t que la 
grue a m i t i é avec l ' homme; qu i comprenne 
aussi bien tous ses gestes ; q u i sache l u i ê t r e plus 
u t i l e . El le ne voi t pas dans son m a î t r e celui qui 
la nou r r i t , mais u n ami , et elle cherche à le té
moigner . El le s'habitue à la maison plus fac i le
men t qu 'aucun autre oiseau ; elle c o n n a î t chaque 
p i èce des appartements; elle estime le temps, 
juge à quel d e g r é d ' i n t i m i t é se trouvent, dans la 
maison, des personnes ou des animaux é t r a n g e r s ; 

C E N D R É E . 073 

elle a pour l 'o rdre une v é r i t a b l e passion ; elle ne 
supporte dans la cour aucune d i spu te ; elle 
garde le b é t a i l , t ou t comme le fe ra i t le ch ien le 
mieux d r e s s é ; elle pun i t ceux q u i l u i veulent du 
ma l , en poussant des cris p e r ç a n t s , en les f rap
pant à coups de bec; elle t é m o i g n e au contraire 
sa reconnaissance et ses bons sentiments par des 
inc l ina t ions de corps, des danses ; elle se plat t 
avec les personnes qu i l u i fon t du bien , recher
che leur s o c i é t é ; mais elle ne souf f re aucune i n 
j u r e , et en garde le souvenir pendant des mois , 
des a n n é e s ; en un mot , c'est u n h o m m e sous 
un p lumage d'oiseau. 

La grue c e n d r é e v i t en bons rapports avec ses 
c o n g é n è r e s , et m ê m e avec les autres é c h a s s i e r s ; 
ce n'est cependant qu 'avec les e s p è c e s les pl us v o i 
sines qu 'e l le contracte r é e l l e m e n t a m i t i é . Quant 
à celles q u i l u i sont i n f é r i e u r e s , elle cherche à 
leur faire sentir sa s u p r é m a t i e . E l l e semble avoir 
besoin de s o c i é t é , mais Cette s o c i é t é , elle la choi 
sit . El le voue à sa compagne une f idé l i t é i n é 
branlable; elle a pour ses petits la plus grande 
tendresse; e l l e t é m o i g n e à s e s c o n g é n è r e s unecer-
taine estime. Cependant, i l arr ive que des grues 
se met tent en c o l è r e , se combat ten t avec f u r e u r , 
non-seulement à l ' é p o q u e des amours , mais e n 
core pendant les voyages, à l 'occasion de leurs 
autres r é u n i o n s . On a vu plusieurs grues fondre 
sur une de leurs compagnes, la mal t ra i ter à 
coups de bec et la met t re dans l ' i m p o s s i b i l i t é de 
cont inuer sa route. On en aurai t m ê m e vu q u i 
auraient é t é en quelque sorte e x é c u t é e s j u d i c i a i 
rement . Dans les ja rd ins zoologiques, on a pu 
constater bien des fois que des grues t é m o i 
gnaient pour d'autres grues une haine i m p l a c a -
bleet s 'entre-tuaient. Ce sont là des except ions; 
car, en g é n é r a l , les grues n 'ont pas les m œ u r s 
cruellesd.es h é r o n s et des cigognes. Elles sont 
taquines, courageuses ; mais elles ne sont pas 
fausses et m é c h a n t e s . 

En é t é , la grue se n o u r r i t sur tout de m a t i è r e s 
v é g é t a l e s , sans cependant rejeter c o m p l è t e m e n t 
les petits an imaux. El le mange de jeunes c é r é a 
les, de l 'herbe, des pois, des f r u i t s ; elle chasse 
aussi les vers, les insectes, su r tou t les c o l é o 
p t è r e s , les sauterelles, les g r i l lons , les l i be l lu l e s ; 
elle p rend de temps à autre quelques grenouil les 
ou quelques petits reptiles aquatiques. En h ive r , 
d ' a p r è s mes observations, elle se n o u r r i t exc lus i 
vement de graines. Peu avant le lever du solei l 
les grues q u i passent l 'h iver dans le Soudan 
vont s'abattre dans les champs de d u r r a h des 
steppes; elles emplissent leur estomac et leur 

œ s o p h a g e de graines, reviennent aux bords du 
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fleuve, boivent et d igè ren t pendant le reste de 
la j o u r n é e . D'après les estimations les plus mo
dérées , les grues qu i hivernent sur les bords du 
Nil Bleu et du N i l Blanc dé t ru i sen t environ 150 
mil le mesures de céréa les . Mais cette quan t i t é 
ne pèse pas dans la balance, et personne ne 
songe à mesurer à ces oiseaux leur nourri ture. 
I l en est autrement aux Indes, où le grain a une 
valeur plus cons idérab le . Là, on regarde les 
grues, et avec raison, comme des oiseaux t r è s -
nuisibles; on les poursuit et on les chasse de 
toutes les façons . 

A peine arr ivé dans sa patr ie , chaque couple 
de grues prend possession de l ' é tang où i l veut 
nicher, et ne souffre aucun autre couple dans 
un certain espace. I l laisse passer sans s'en 
inqu ié t e r ceux qui se dirigent vers les con t r ée s 
plus septentrionales, et se borne à les saluer de 
cris p e r ç a n t s . Lorsque les marais verdissent' 
que les buissons se couvrent de feuilles, les grues 
commencent à construire leurs nids. Elles appor
tent des branches sèches sur quelque petit îlot 
de gazon, sur un buisson peu élevé, ou sur quel
que autre endroit analogue ; sur ces branches, 
ellesdisposent, sans trop d'art, uneplusou moins 
grande quan t i t é de chaumes, de feuilles sèches , 
d'herbes, de joncs, et excavent l é g è r e m e n t le 
mi l ieu de cette construction. La femelle y pond 
deux œuf s grands, a l longés , à coquille épaisse , 
à grain grossier, presque ternes, de couleur 
g r i s - v e r t , b r u n â t r e , ou vert clair, et m a r q u é s de 
taches grises et rougeâ t r e s , sur lesquelles se 
montrent d'autres taches d'un brun rouge et 
d 'un b run foncé . Les deux parents les couvent 
alternativement. Tous deux d é f e n d e n t leur pro
g é n i t u r e contre les ennemis qui la menacent, 
lorsque celui qui ne couve pas, et qui monte la 
garde aux environs du n i d , ne peut suffire seul à 
cette défense . Chez les grues captives, qui cou
vent, on peut voir avec quelle fureur celle qui 
est en sentinelle fond sur tout animal qui s'ap
proche du n id , sur l 'homme lu i -même , quelque 
hab i tuée qu'elle soit à sa p r é sence . En l ibe r té , 
par contre, m ê m e lorsqu'elles couvent, elles 
fu ient l 'homme, qui est pour elles le plus dange
reux ennemi. 

Les grues c e n d r é e s ne trahissent jamais l ' em
placement de leur n id ; elles possèdent au con
traire au plus haut point l 'art de le cacher, de 
le dé robe r aux regards. « Ce grand oiseau, fa
cile à apercevoir, laisse à peine s o u p ç o n n e r à 
l'observateur que son n id se trouve quelque 
part dans le marais, di t Naumann. L'emplace
ment de ce n id , i l sait parfaitement le tenir 

caché ; i l n'y arrive qu ' à pied, et de lo in , se te
nant c o u r b é , m a s q u é par des buissons, des plan
tes élevées. La grue, en train de couver, se glisse 
de m ê m e i n a p e r ç u e hors de son n id , quand un 
danger la menace, et elle ne se montre à décou
vert que loin de l à ; souvent m ê m e , elle ne se 
dé r ange pas, si l 'ennemi ne s'avancepas trop près. 
L 'emplacementdu n id est par conséquen t difficile 
à trouver, et ce qui augmente encore cette diffi
cu l t é , c'est la peine qu 'on éprouve à s'avancer 
dans l ' in té r i eur du marais; i l faut donc, pour 
trouver un n id , ê t r e favorisé par le hasard. » 

La grue emploie encore un autre moyen pour 
se rendre invisible et je ne fais aucune difficulté 
d'admettre ce qu'on di t à ce sujet. On a ob
servé, en effet, que son plumage d'été différait 
de son plumage de printemps, par une couleur 
d'un roux de rouille ; mais l 'on n'avait jamais 
observé la mue d 'é té , et on a été longtemps 
sans avoir la clef de cette é n i g m e . Un:: intéres
sante observation de E. de Homeyer devait nous 
la fourn i r . « Un jour , d i t cet auteur, j ' é ta i s caché 
près d'une tou rb i è r e où s 'était é tabl i un couple 
de grues; j'observais les gracieuses allures de 
ces prudents oiseaux, et je pus voir la femelle, 
dépou i l l an t toute t imid i t é , s'adonner aux soins 
de sa toilette. Elle p r i t dans son bec de la terre 
tourbeuse, et s'en oigni t le dos, les couvertures 
des ailes, de telle sorte que ces parties perdirent 
leur belle teinte gris c end ré , pour devenir d'un 
gris brun couleur de terre d'ombre. Par amour 
de la science, je tuai cet oiseau ; je trouvai tout 
le plumage de la partie supé r i eu re du corps 
p é n é t r é de cette m a t i è r e colorante, à un tel 
point que je ne pus l 'en déba r r a s se r par des la
vages ; l 'action de la salive avait peut-être con
t r i b u é à la fixer... Ains i , continue-t i l , me fut 
exp l iqué ce que je cherchais à savoir depuis 
plusieurs a n n é e s , le mode de production de cetle 
couleur s ingul iè re de la grue pendant la saison 
de la ponte. Ce n'est q u ' à cette époque qu'existe 
cette teinte : les plumes qui poussent plus tard 
ont et conservent leur couleur primit ive; c'est 
pourquoi nous ne voyons jamais cette couleur 
rousse chez les grues qu i viennent des contrées 
septentrionales, à l ' é p o q u e de leur passage en 
Allemagne, n Ces grues viennent en effet de 
muer. Cette observation de Homeyer a été com
p l è t e m e n t c o n f i r m é e par l'analyse chimique, 
faite parMewes . N é a n m o i n s , Gloger a éprouvé 
le besoin de mettre en doute ce qu'avait vu 
Homeyer, el de déc l a r e r impossible cetle colora
t ion provenant du fai t de l'oiseau lui-même. 
I c i , l 'œuvre du cabinet d ' é t u d e ; là, l'observa-
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' t i o n dans une hu t te , au m i l i e u d u marais ; i c i , 
un savant, un l e t t r é , q u i arrange la nature à sa 
façon ; là , un observateur, d é g a g é d ' i d é e s p r é c o n 
ç u e s , q u i amasse des fa i t s . Leque l a raison ? j e 
n'ai pas besoin de le d i re . Tou te l ' a rgumenta t ion 
de Gloger s ' é v a n o u i t d è s que l 'on admet que 
celte colorat ion de la grue par e l l e - m ê m e n'est 
pas le but , mais le moyen d 'at teindre u n bu t , et 
ce lui -c i ne peut ê t r e douteux : la grue cherche 
à rendre invisible son p lumage, se d é t a c h a n t t rop 
vivement sur la teinte du marais, et elle y arrive 
en l u i donnant la couleur du sol. 

Je ne sais quelle est la d u r é e de l ' i ncuba t ion ; 
mais nous connaissons j u s q u ' à u n certain point 
le genre de vie des jeunes g rues , nouvelle
ment éc loses . On a o b s e r v é que des grues cap
tives, du m ê m e â g e , se becquetaient comme le 
font les pigeons, et l 'on en a conclu que, dans 
les premiers jours de leur existence, les jeunes 
sont nourris par leurs parents. Mais, de t r è s -
jeunes grues que je r e ç u s m a n g è r e n t i m m é d i a 
tement dans ma m a i n ; elles n 'avaient r ien de la 
maladresse des cigognes ou des h é r o n s de 
m ê m e âge ; elles se mont ra ien t si adroites, si i n 
d é p e n d a n t e s , qu'on ne pouvai t m é c o n n a î t r e leur 
c a r a c t è r e d'oiseaux nidifuges. 

Malgré leurs lourdes pattes, les jeunes grues 
courent t rès -v i le et savent à mervei l le se cacher 
dans les hautes herbes ou dans les j oncs ; i l est 
à peu près impossible de les y retrouver , sans 
l 'aide d 'un bon chien. Les parents ne trahissent 
pas leur p r é s e n c e ; ils ne s'en occupent que 
lorsqu' i ls ne se voient pas o b s e r v é s ; redoutent-
ils un danger, i ls les conduisent souvent f o r t 
lo in , jusque dans les champs, pour les fa i re 
cacher dans les moissons. Mais ils ne les perdent 
jamais de vue ; ils viennent les visi ter m ê m e 
lorsqu'elles ont é t é prises et t r a n s p o r t é e s dans 
u n endroit voisin de leur demeure. 

Chasse. — L'excessive prudence de la grue 
rend sa chasse t r è s - p é n i b l e . On ne peut t i r e r 
les vieilles grues q u ' à l ' a f fû t , dans des cachettes 
p r é p a r é e s longtemps à l'avance, pour qu'elles 
ne leur paraissent pas suspectes; au t rement on 
ne peut les prendre que par hasard, ou dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsque, p o u s s é e s 
par la f a i m , par exemple, elles oubl ien t leur d é 
fiance habituel le . Mais c'est dans leurs quart iers 
d 'h iver surtout , là où tous les autres oiseaux 
sont le plus faciles à surprendre, que j ' a i pu ad
m i r e r leur prudence. Nous ne pouvions alors 
e s p é r e r de chasse heureuse q u ' à la condi t ion de 
nous rendre de n u i t aux bancs de sable où elles I 
é t a i e n t p o s é e s , de nous y coucher, en laissant J 
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le canot descendre le fleuve à la d é r i v e , pour 
leur faire cro i re que nous n'avions a b o r d é qu'ac
c idente l lement . Sans ces p r é c a u t i o n s , nous ne 
pouvions en tuer une que de temps à autre , avec 
un f u s i l à longue p o r t é e , et à la c o n d i t i o n de 
pouvoir avancer assez, tou t en restant c a c h é s 
dans la f o r ê t . E n t u a i t - o n une, i l devenait i m 
possible d 'approcher des autres. 

Nous avons m a n g é souvent leur chai r avec 
pla is i r ; elle est sur tout excellente p o u r fa i re du 
potage. Aut re fo i s elle é ta i t t r è s - e s t i m é e . L a grue 
f igu ra i t dans tous les festins d'apparat des grands 
seigneurs terr iers , comme un gibier de haule 
valeur. 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , la grue s 'habitue 
à tous les r é g i m e s ; mais on peut la conserver 
pendant des a n n é e s en ne l u i donnant que des 
graines. El le p r é f è r e les pois et les fèves aux c é 
r é a l e s ; le pain est pour elle une f r i a n d i s e ; elle 
mange avec plaisir des pommes de terre cuites, 
des raves c o u p é e s , des choux , des f r u i t s ; elle ne 
d é d a i g n e pas un morceau de viande f r a î c h e , et 
ne perd aucune occasion de prendre une souris 
ou un insecte. 

Ces gracieux oiseaux, dans leur p remie r â g e , 
sont assez d é s a g r é a b l e s par l eu r c r i m o n o t o n e : 
piep, qu ' i l s r é p è t e n t con t inue l lement , j u s q u ' à 
ce qu ' i l s aient a t te int l eu r ta i l le d é f i n i t i v e . 
Mais, ce lu i qu i voi t dans la grue, non u n bel 
oiseau de basse-cour, mais un a m i , un h o m m e 
revê tu de plumes, si j 'ose ainsi d i r e , c e l u i - l à ne 
fera pas at tent ion à ce pe l i t d é s a g r é m e n t . 

LES ANTHROPOÏDES — 

ANTHROPOÏDES. 

Die Jung fera kraniche, the Demoiselle-Cranei. 

Caractères. — Les anthropoïdes ou grues-
demoiselles se d is t inguent des grues p rop remen t 
dites par leur bec cour t et a r rond i ; leur t ê t e 
c o m p l è t e m e n t e m p l u m é e et o r n é e de chaque 
c ô t é , en a r r i è r e de la r é g i o n paro t ique , d ' un 
faisceau de plumes a l l o n g é e s ; leur j abo t é g a l e 
ment o r n é d'une touf fe de longues p lumes ; leurs 
couvertures alaires t r è s - a l l o n g é e s , d é p a s s a n t de 
beaucoup la queue, et pointues. 

L'ANTHROPOÏDE DEMOISELLE — ANTHROPOÏDES 
VIRGO. 

Der Jungfernkrauieh, the Demoiselle-Crâne. 

Caractères. — Cet oiseau (Pl. XXXV), que les 
anciens ont connu sous le n o m de demoiselle de 
Numidie, est d 'un gris de p lomb cla i r , avec les 
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joues, le devant du cou, les longues plumes qui 
forment jabot, d'un beau noir lus t ré ; les r émiges 
d'un noir profond, les rectrices brunes et les fais
ceaux de plumes parotiques d'un blanc éc la tan t . 
I l a l 'œil d'un rouge carmin v i f ; le bec d'un vert 
sale à la racine, couleur de corne un peu en ar
r iè re , d'un rouge pâle à l ' ex t r émi t é ; les tarses 
noirs. Cet oiseau a de 88 à 91 cent, de long, et 
l m , 7 6 d'envergure; la longueur de l'aile est de 
47 cent., celle de la queue de 27. 

Les jeunes n'ont ni la huppe n i les longues 
plumes du jabot. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e sud-est de 
l 'Europe et le centre de l'Asie sont la patrie de cet 
é légant oiseau, à mes yeux un des plus beaux el 
des plus gracieux de toute la famil le . I l habite 
les bouches du Volga, les côtes de la mer Cas
pienne où i l n'est pas rare, la Tartarie, la Mon
golie, et s'avance de là dans le sud des Indes et 
dans le centre de l 'Af r ique . On a vu quelques i n 
dividus s 'égarer dans le sud-ouest de l 'Europe, 
et jusqu'en Allemagne. L 'espèce doit ê t re com
mune dans l'Asie centrale; car les troupes d'an
t h r o p o ï d e s que l 'on observe dans leurs quartiers 
d'hiver, sont plus nombreuses que celles que 
forment les autres g ru idés . 

l l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Dans sa pa
trie, l ' an th ropo ïde demoiselle habite des local i 
tés analogues à celles que recherchent ses con
génè res . D 'après Radde, on la trouve encore à 
une altitude de 100 mèt res au-dessus du niveau 
Ae la mer. 

Elle arrive dans ses quartiers d'hiver en m ê m e 
temps que les autres g ru idés , et en repart de 
m ê m e . A u mi l ieu d'octobre, en descendant le 
Ni l Bleu, je vis tous les bancs de sable qui é m e r 
geaient de la surface de l'eau couverts de grues; 
je fis feu , et abattis deux an th ropo ïdes demoi
selles ; elles venaient d'arriver. Jerdon indique 
la m ê m e époque pour leur venue aux Indes. 
Cela a de quoi nous é t o n n e r , car Radde nous 
apprend qu'au Tara ï -Nor , elles se r éun i s sen t dès 
le mois d 'août , arrivant de tous les points cardi
naux; qu'au 16 août , elles se mettent en roule . 
et qu'au 30, elles ont c o m p l è t e m e n t disparu de 
la c o n t r é e ; elles mettent ainsi un t r è s - long es
pace de temps à effectuer leur voyage. I l en est 
de m ê m e du retour. Elles quit tent les Indes et 
l 'Afr ique dès le mois de mars; mais, d 'après 
Radde, ce n'est qu ' à part i r du 24 a^ril qu'on les 
voit en grand nombre au Tara ï -Nor . A leur ar
rivée dans le Soudan oriental , elles sont en pleine 
mue; les petites plumes ont r e p o u s s é ; les rec
trices et les r émiges ne se renouvellent que plus 

J tard. A u mil ieu de d é c e m b r e , la mue est ache
vée. 

Les m œ u r s , les habitudes, les qual i tés de l'an
th ropo ïde demoiselle sont celles de la grue cen
drée ; mais elle est plus gracieuse, plus élégante 
encore. On ne remarque aucune dif férence sen
sible entre les allures de ces deux oiseaux, et 
leurs cris se ressemblent à un tel point qu'on 
ne peut les distinguer que grâce à une longue 
expér ience . A u vol, l ' an thropoïde demoiselle se 
reconna î t d'assez loin à sa taille plus faible, à son 
plumage plus clair, presque blanc. 

Elle ne le cède pas en intelligence à sa congé
nè re ; mes observations me portent à croire 
qu'elle est m ê m e bien mieux d o u é e . Elle est 
excessivement prudente ; elle choisit toujours 
pour l ieu de repos des endroits d 'où elle peut 
découvr i r un vaste horizon ; une fois qu'elle a 
été poursuivie, elle met des sentinelles, envoie 
des éc la i reurs avant de s'abattre quelque part. 
Nous n'avons guè re tué d ' an th ropo ïdes que la 
nui t , dans leurs retraites habituelles ; et bien 
qu'elles n'aiment pas à les quit ter , elles les 
abandonnaient dès qu'elles y avaient été chas
sées. Radde mentionne le m ê m e fai t . « Je dis
posai quelques collets dans un champ, d i t - i l , et 
les amorça i avec du f roment ; je parvins ainsi à 
prendre une demoiselle ; mais les autres en de
vinrent tellement craintives et méfiantes , que, 
dans la suite, elles év i tè ren t constamment ce 
champ, et que je ne pus plus les a p p r o c h e r . » 

Dans leur patrie, c'est à la fin d'avril, qu'elles 
commencent à e x é c u t e r les espèces de danses 
qui marquent le commencement des amours; 
mais elles restent encore r éun i e s en troupes. Leur 
ponte n'a pas l ieu avant la fin de mai . Elles ne 
di f fèrent des grues cend rées , que parce qu'elles 
recherchent surtout les l ieux secs pour nicher. 
Leurs œuf s , au nombre de deux, sont un peu 
plus petits que ceux de la grue c e n d r é e , mais ils 
en ont la forme et la couleur. Les deux parents 
couvent alternativement, la femelle plus long
temps que le m â l e ; celui-ci monte fidèlement 
la garde a u p r è s du n id , et attaque avec courage 
lous les ennemis qui osent s'en approcher. A ia 
lin de j u i l l e t , on voit les parents exercer leurs 
jeunes à voler, et b i en tô t ils é m i g r e n t de con
cert. 

Chasse. — Pallas raconte que les Kirghises 
chassent avec ardeur les an th ropo ïdes demoi
selles, et que, dans les locali tés où ces oiseaux 
sont rares, ils n'en donnent qu 'un en échange ce 
cinq moulons ou d'une j u m e n t : les plumes noi
res de leur gorge leur servent d'ornements; ils 
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d é p o u i l l e n t le cou de deux demoiselles, f o n t sé 
cher la peau sur des b â t o n s , puis la fixent sur 
leur co i f fure , comme deux cornes. A u x Indes, 
on chasse ces oiseaux au faucon , plus pour s'a
muser* que pour se procurer leur chair , qu i est 
fo r t e s t i m é e d 'a i l leurs . Une parei l le chasse dure 
longtemps; une demoiselle de N u m i d i e ainsi 
poursuivie, f r anch i t plusieurs k i l o m è t r e s avant 
que le faucon puisse s'en emparer . Celui-ci cher
che à la saisir par le dos ; s ' i l la prend au cou , i l 
peut , bien qu'elle ne se d é f e n d e pas avec son 
bec, en recevoir de graves blessures faites à 
coups d'ongles. I l arrive parfois que les c o i n -

pagnes de l 'oiseau ainsi a t t a q u é viennent à son 
secours et forcent le faucon à bat tre en re t ra i te . 

C a p t i v i t é . — Elles s 'habi tuent r ap idement à 
la c a p t i v i t é , et quand on s'occupe d'elles, elles 
deviennent aussi p r i v é e s que les grues c e n d r é e s ; 
elles se reproduisent f ac i l emen t , à cond i t ion 
d 'avoir une certaine l i b e r t é . 

Depuis l ' é t a b l i s s e m e n t du J a r d i n d 'accl imata
t i o n de Moscou, les oiseleurs peuventseprocurer 
chaque a n n n é e beaucoup d ' a n t h r o p o ï d e s demoi 
selles, qu 'on prend jeunes, dans les pays à 
l 'embouchure d u Volga . Leur p r i x ne d é p a s s e 
g u è r e ce lu i de la grue c e n d r é e . 

L E S B A L É A R I C I D É S — BALEARICE. 

Die Kronenkraniche, the crowned Crânes. 

La p lupar t des ornithologistes regardent ces 
beaux échas s i e r s d 'Af r ique comme appartenant 
à la fami l l e des g r u i d é s ; pour m o i , j ' e n fais une 
fami l le à part , car elles d i f f è r e n t des grues par 
leur structure, leur plumage, aussi b ien que par 
leurs allures et leurs m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — Les b a l é a r i c i d é s , o u grues 
couronnées, sont essentiellement c a r a c t é r i s é s par 
leur f r o n t p r o é m i n e n t , a r rond i , couvert d'une 
épaisse touffe de plumes v e l o u t é e s ; par le fais
ceau de plumes filiformes c o n t o u r n é e s en sp i 
rale qu i orne l 'occiput ; par les joues et la gorge 
nues, pourvues d 'oreil lons et de fanons; enf in 
par leurs tarses r é t i c u l é s . 

LES BALÉARIQUES. — BALEARICA. 

Die Kronenkraniche, the crowned Crânes. 

Caractères.— Le genre baléarique, sur lequel 
repose la f ami l l e , aies c a r a c t è r e s suivants : corps 
robuste ; cou de longueur moyenne ; t ê t e grande ; 
bec de la longueur de la t ê t e , f o r t , conique, à 
a r ê t e dorsale l é g è r e m e n t a r rond ie ; tarses longs, 
a r m é s d'ongles assez fo r t s ; ailes t r è s - l a r g e s , 
arrondies, obtuses, la q u a t r i è m e r é m i g e é t a n t 
la plus longue; queue courte , t r o n q u é e à angle 
d r o i t ; plumage abondan t ; les plumes du cou 
et de la partie a n t é r i e u r e de la poi t r ine a l 
l o n g é e s ; couvertures des ailes é b a r b é e s . Les 
sexes ne d i f f è r e n t que par la ta i l le . Les jeunes 
ont u n plumage plus terne que les adultes. 

LA BALÉARIQUE PAVONINE — BALEAPlCd 
PAVONIN A. 

Der Pfauenhranich. 

Caractères. —La baléarique pavonine, vulgai
r e m e n t : grue des Baléares, grue-paon (P l . X X X V ) 
est no i r e ; elle a la couronne de p lumes f i l i fo rmes 
m ê l é e de jaune d 'or et de n o i r ; les couvertures 

: des ailes e n t i è r e m e n t blanches; les r é m i g e s 
secondaires d 'un b r u n r o u x , les p r imai res et 
les rectrices noires ; l 'œi l blanc ; la peau nue des 
tempes blanche, celle des joues d 'un rouge v i f ; 
le bec noi r , avec la pointe b l a n c h â t r e ; les tarses 
n o i r â t r e s . Chez l'oiseau vivant , le p lumage est 

i recouvert d'une sorte de duvet b l e u â t r e , ce q u i 
le fa i t p a r a î t r e g r i s â t r e . Cet oiseau a l m , 0 4 de 
long et l m , 9 8 d 'envergure ; la longueur de l 'ai le 
est de 54 cent. , celle de la queue de 23. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les anciens 
avaient d o n n é à cette e s p è c e le n o m de grue 

i des Baléares, et les auteurs r é c e n t s ont c r u 
; pouvoir conclure qu'el le é t a i t o r ig ina i re de 
j ces î l e s ; quelques-uns l u i assignent pour pa-
1 t r i e la Sic i le , et sur tout l ' î le de L a m p é d o u s e . 

Je mets en doute celte assertion, b ien que j e 
sache par fa i tement que T r i s t r a m a v u une fois 
deux de ces oiseaux dans le n o r d du Sahara. La 
b a l é a r i q u e pavonine est u n oiseau de l ' A f r i q u e 
centrale, on le t rouve au sud du 17° de l a t i tude 
nord . Dans le sud de l ' A f r i q u e , elle est r empla 
cée par une e s p è c e vois ine. E l le est c o m m u n e 
dans l'ouest de l ' A f r i q u e ; dans l'est, on la ren
contre au sud du 15° de l a t i tude . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L a b a l é a r i -
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que pavonine vit par couples ou en troupes sur 
les rives des fleuves couvertes de buissons, 
dans les forêts c la i r -semées , et tous lesjourselle 
arrive sur les bancs de sable des fleuves pour 
s'y abreuver. Pendant la saison des pluies, elle 
v i t par paires; tou t le reste de l ' année , elle 
forme des bandes dans lesquelles on compte 
souvent plus de cent individus. Ces bandes se 
m ê l e n t parfois à celles de grues cendrées et 
d ' a n t h r o p o ï d e s demoiselles, qui hivernent dans 
le Soudan; mais elles ne se l ient jamais avec 
elles in t imement ; leurs congénè re s , de leur cô té , 
les supportent, sans les voir d'un bon œi l . 

La b a l é a r i q u e pavonine ne rappelle que de 
loin l'oiseau dont elle porte le nom. Elle 
marche le corps re levé , le dos peu r e c o u r b é , 
a couronne droite. D'ordinaire, elle s'avance 
lentement; mais, si elle est poursuivie, elle 
court avec une telle r a p i d i t é qu'un homme a de 
la peine à l 'atteindre. Avant de s'envoler, elle 
court quelque temps, les ailes ouvertes, puis 
prend son essor. Elle vole lentement, en battant 
des ailes avec mesure ; elle é tend fortement le 
cou, et rejette sa couronne en a r r i è r e . Mais 
c'est au vol surtout qu'elle se montre dans toute 
sa splendeur; ses deux couleurs principales, 
blanc et noir , apparaissent alors dans tout leur 
éc la t . Une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus la 
confondre avec un autre oiseau. 

Elle est fo r t belle aussi à la course, surtout 
quand elle se trouve sur un tapis de gazon, ou 
au mi l i eu de buissons feuil lus. 

Cet oiseau, quand i l est exci té d'une façon 
quelconque, exécu te une sorte de danse t r è s -
s ingu l i è re . Des ba léa r iques debout sur un banc 
de sable, se mettent à danser à la moindre ap
pari t ion i n a c c o u t u m é e , ou dès que se montre 
une nouvelle a r r ivée . L'oiseau saule en l 'air, 
souvent à plus d'un m è t r e du sol, ouvre un peu 
les ailes, retombe sur ses pattes, t an tô t sur 
l'une, t an tô t sur l 'autre. Je ne sais si le mâ le et 
la femelle dansent tous deux; je crois pouvoir 
dire cependant que ces allures sont propres au 
mâ le . Le cr i de celte espèce est pe rçan t et on 
l'entend de fo r t loin ; i l est assez bien rendu par 
le nom arabe de l'oiseau : rhunouk. La ba léa r i 
que pavonine se nourr i t presque exclusivement 
de graines. Au temps de la m a t u r i t é des mois
sons, elle ne vi t que de durrah ou po i sca f r e ; 
elle mange aussi d'autres graines, surtout celles 
des g r a m i n é e s ; elle se nour r i t en outre de bour
geons, de pousses d'herbe, de fruits,d ' insectes, 
exceptionnellement peu t - ê t r e de coquillages et 
de petits poissons. 

Le genre de vie journalier de la baléarique 
est t r è s - r ég l é : au lever du soleil, elle quitte son 
lieu de repos, s'en va dans la steppe, y reste 
environ deux heures à chercher sa nourriture, 
arrive alors sur les bancs de sable qui sont dans 
le fleuve, y boit , nettoie son plumage, s'amuse à 
danser. Parfois, elle fa i t dans l 'après-midi une 
courte excursion. En géné ra l , son premier repas 
l u i suffit pour toute la j o u r n é e . Vers le soir, les 
bandes se sépa ren t en petites troupes, et celles-
ci se rendent à leurs lieux de repos. J'ai pu voir, 
sur les bords du N i l Bleu, que les baléariques 
pavonines passaient la nuit sur les arbres. 
Guidé par quelques-unes que je vis passer, 
j ' en t ra i dans la forê t , et au bout de quelques 
minutes j 'entendis les cris de la bande. Ces cris 
é ta ient t rès - fa ib les ; et j ' e n conclus que je devais 
ê t re t rès- loin du l ieu de r é u n i o n . J'eus à mar
cher encore pendant un bon quart d'heure 
avant d'y arriver. A ma grande surprise, je vis 
trente à quarante de ces oiseaux, perchés sur 
les arbres d'un petit bouquet de bois tout en
tou ré par la steppe; aucun n 'é ta i t à terre. Ce 
spectacle, que je vis plusieurs autres fois, me 
fa i t croire que la ba l éa r ique pavonine niche sur 
les arbres. Mais je n'ai pu faire aucune obser
vation sur son mode de reproduction. 

Chasse. — La chasse de la baléarique pavo
nine est assez d i f f i c i l e ; car, m ê m e dans les forêts 
vierges, là où les autres oiseaux ont presque 
con t rac té ami t i é avec l 'homme, elles ne se dé
partent pas de leur prudence habituelle. Elles 
fuient le cavalier, le batelier qui descend le 
fleuve; elles voient un danger dans toute appari
t ion i n a c c o u t u m é e . A f i n de pouvoir les appro
cher, nous d û m e s construire des huttes en terre, 
et encore nous ne p û m e s nous en servir que quel
ques jours; dès qu 'un ou deux individus d'une 
bande é ta ien t t ué s , celle-ci quittait l'Ile pour 
n'y plus revenir. La chasse est plus fructueuse 
à l 'af fût , au voisinage de leurs lieux de repos; 
mais l 'affût , en Af r ique , a des inconvénients 
dont on ne se fa i t pas une idée , si on ne les a 
pas éprouvés s o i - m ê m e . Je ne parle pas des 
lions et des l éopa rds , qui errent à ce moment 
dans la f o r ê t ; mais la forêt e l le-même présente 
au chasseur des obstacles insurmontables au 
mi l ieu des t é n è b r e s . Chaque buisson est hé
rissé de mil l iers d ' ép ines ; elles arrêtent le 
voyageur, l u i mettent ses vê lemen t s en pièces, 
l u i d é c h i r e n t le corps. Une chasse de nuit est 
impossible, m ê m e pour le plus zélé des natu
ralistes. 

C a p t i v i t é . — D e p u i s longtemps, les indigènes 
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Fig. 106. Le Cariama buppé (p. 682). 

de l'ouest de l ' A f r i q u e r é d u i s e n t cet oiseau en 
cap t iv i t é , et on en a m è n e souvent en Europe. 
M o n f r è r e v i t à Lisbonne des b a l é a r i q u e s pavo-
nines cour i r les rues , dans un é t a t de d e m i . 
l i b e r t é ; les passants leur jetaient du pain, et 
elles s ' é t a i en t te l lement h a b i t u é e s à en rece
voir , qu'elles le demandaient avec insistance. 
En cap t iv i t é , elles vivent en bonne harmonie 
avec les poules et les é c h a s s i e r s ; elles char

ment leur m a î t r e par leurs danses. Dans les 
jardins zoologiques, elles a t t i rent v ivement l 'at
t en t ion des visiteurs, car elles se met tent g é n é 
ralement à danser dès qu'elles entendent de la 
mus ique . 

Toutes les b a l é a r i q u e s qu i a r r ivent en Europe , 
ont é t é prises jeunes. I l ne serait p e u t - ê l r e pas 
d i f f i c i l e de s 'emparer des vieux ind iv idus lors
qu ' i l s se l iv ren t au repos. 

L E S A R V I G O L I D E S — ARVICOLE. 

Die Feldstôrche. 

C a r a c t è r e s . —- Sous le nom d ' a r v i c o l i d é s , 
Burmeis ter dé s igne quelques grands é c h a s s i e r s 
a u bec cour t ou de longueur moyenne, m é d i o 
crement robuste, membraneux à la base, renf lé 
et c o r n é à la po in te ; aux tarses é l e v é s ; aux 
doigts petits, le p o s t é r i e u r ne touchant pas le 
so l ; aux ailes courtes ou moyennes; à la queue 

BREHM. 

de longueur variable ; au plumage é p a i s , laissant 
à d é c o u v e r t la l igne naso-oculaire ou le tour 
de l 'œ i l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces oiseaux 
ne vivent pas dans les marais , mais bien dans 
les champs secs, se nourr issent de graines et 
d'insectes, n ichent sur la terre ou à une faible 

I V — 397 
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distance au-dessus du sol, et pondent des œufs 
t ache té s et colorés . 

Burmeister range dans cette famille les grues 
de l'ancien monde; pour nous elle ne comprend 
que deux genres d'oiseaux du nouveau continent, 
ne renfermant qu 'un petit nombre d 'espèces . 

LES CARI AMAS - DICHOLOPUS. 

Die Sclilangenstôrche, the Cariamas. 

Caractères. — Les cariamas ou vulgairement : 
cigognes des serpents, sont des oiseaux singuliers, 
dont le port et la physionomie rappellent beau
coup le serpentaire. Ils ont le corps a l longé ; le 
cou long ; la t ê te assez grosse; des ailes méd io 
cres, surobtuses, les q u a t r i è m e , c i n q u i è m e et 
s ix ième rémiges é t an t les plus longues; les p l u 
mes du bras longues, recouvrant au repos 
toute la face s u p é r i e u r e de l ' a i le ; le bec un 
peu plus court que la tê le , fendu jusque sous 
les yeux, m é d i o c r e m e n t c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 
droi t à la base, r e c o u r b é et crochu vers la 
pointe, assez semblable à un bec de rapace; les 
jambes t rès -hautes , nues bien au-dessus de l 'ar t i 
culation tibio-tarsienne; les doigts courts ; les 
ongles épais , fortement r e c o u r b é s , pointus, rap
pelant les serres d'un oiseau de proie ; les 
plumes de la tê te longues, é t ro i t e s , pointues, 
molles ; celles du f r o n t relevées en huppe en 
a r r i è re de la racine du bec; celles du ventre et 
du croupion molles et duveteuses; celles qui en
tourent les fosses nasales et le bord buccal, 
soyeuses; les lorums nus. 

Les organes internes ressemblent à ceux des 
grues, et un peu à ceux des râ les . La colonne 
ver tébra le comprend quatorze ver tèbres cervi
cales, sept dorsales, treize sacrées , et sept cau
dales; le sternum porte un b r é c h e t t r è s - é l e v é ; 
son bord pos tér ieur est é c h a n c r é . La langue a 
environ la moi t ié de la longueur de la m â 
choire i n f é r i e u r e ; elle est aplatie, lisse, à bords 
entiers; sa pointe offre une surface c o r n é e , lisse 
et mince. L 'œsophage a des parois épa isses ; le 
ventricule s u c c e n t u r i é est peti t ; l'estomac mem
braneux et t rès -d i la tab le . 

LE CAR1AMA HUPPÉ — DICHOLOPUS CllISTATUS. 

Die Seriema, the crested Cariama. 

Caractères. — Le cariama huppé ou seriema 
saria{jigAm) comme on l'a aussi appe lé , est gris, 
chaque plume é tan t m a r q u é e de lignes ondu l ée s 
en zigzag, t rès - f ines , alternativement claires et 

foncées ; à la partie a n t é r i e u r e de la poitrine, ces 
lignes n'existent que sur les barbes et point sur 
la t ige ; les plumes du bas-ventre n'ont aucun 
dessin. I l a les longues plumes du cou et de la 
tête d 'un b run noi r ; les r émiges brunes, avec 
les barbes internes rayées de blanc en travers; 
et les primaires blanches à la pointe; les deux 
rectrices m é d i a n e s d'un gris-brun uniforme; 
les autres d'un brun noir au mi l i eu , blan
ches à la pointe et à la racine. L'œil jaune-
soufre clair, la ligne naso-oculaire couleur de 
chair g r i s â t r e ; le cercle nu qui entoure l'œil 
b l euâ t r e , le bec rouge-de-corail ; les tarses d'un 
brun rouge en avant, rouge-brique sur les côtés. 
La femelle a les plumes de la nuque plus courtes 
que le m â l e ; et son plumage est gris-jaune. Les 
jeunes ressemblent à la femelle. Cet oiseau a 
de 85 à 88 cent, de long; la longueur de l'aile 
est de 38 cent., celle de la queue de 33. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 
est propre à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . I l est ré
pandu dans une grande partie de l'Amérique 
du Sud ; dans les Éta t s de la Plata, i l est rem
placé par une espèce voisine. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le prince 
de Wied et Burmeister nous ont fait connaître 
le genre de vie du cariama h u p p é , et leurs récits 
ont é té r é c e m m e n t complé té s par Homeyer, qui 
a eu l'occasion d'observer un de ces oiseaux 
captifs, et l'a décr i t avec son talent habituel. 
Nous connaissons bien maintenant ce singulier 
animal, qu i paraissait é n i g m a t i q u e à tant d'au
teurs. 

D'après le prince de W i e d , le cariama habite 
les grandes plaines et les collines du Brésil,. 
dont le sol est couvert d'herbes alternant avec 
quelques buissons. 

I l vi t par paires ou, ap rès la saison des amours, 
par familles de trois ou quatre membres; mais 
i l n'est possible de l'apercevoir que dans les 
endroits où i l ne trouve pas de hautes herbes 
pour se cacher. « La couleur de son plumage 
contribue beaucoup, d i t Burmeister, à le rendre 
invisible. A u moindre b ru i t qu ' i l entend, i l se 
rase, ne relevant la t ê te que de temps à autre, 
et court rapidement au mi l i eu des herbes, sans 
se montrer J'entendais tous les jours cet oi
seau dans les campos, surtout au crépuscule du 
matin ; jamais je n 'é ta is parvenu à l'apercevoir. 
Souvent son c r i retentissait tout près de moi, 
et quand j ' avança i s , je ne voyais pas remuer un 
br in d'herbe, à plus forte raison pas d'oiseau. » 
Son c o n g é n è r e de la R é p u b l i q u e Argentine, le 
techunja des i nd igènes , se fa i t aussi plus enten-
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dre que v o i r ; cependant Burmeis te r pu t l 'ob
server deux fois . 

Le prince de W i e d assure que le cariama 
court comme le d indon ; Burmeis ter a joute 
q u ' u n cheval ne peut l ' a t te indre qu 'au galop. 
Homeyer d i t qu 'en courant i l se penche fo r t e 
ment en avant, et qu'alors son corps et sa queue 
sont sur un plan hor izonta l . En m ô m e temps, i l 
serre les ailes contre le corps, sans les en t r ' ou -
v r i r . Le j o u r , i l est rare de voir le cariama 
t ranqui l le ; i l marche sans cesse ou cour t , et ne 
s'abandonne pas à ses r ê v e r i e s , c o m m e la grue 
a coutume de le faire . 

Les Brés i l iens ont r a c o n t é au pr ince de W i e d 
qu'on le voyait parfois p e r c h é sur le sommet 
d'un buisson ou d 'un arbre peu é l e v é , mais 
qu'au moindre danger i l regagnait la terre, et 
cherchait à se sauver en courant , n o n en volant . 
Homeyer observa que le cariama d u Ja rd in zoloo-
gique de Hambourg passait la nu i t sur un arbre, 
jamais à terre ; q u ' i l é ta i t t r è s - m a l a d r o i t au m i 
l ieu des branches, et q u ' i l l u i f a l l a i t o rd ina i re 
ment un temps assez long avant q u ' i l e û t at
teint sa place habi tuel le . I l f l éch i ssa i t alors les 
pattes et le cou, et passait toute la n u i t pelo
t o n n é sur l u i - m ê m e . Burmeis ter d i t aussi que 
le cariama, la nui t , se perche sur des arbres peu 
élevés . 

En l ibe r t é , comme en c a p t i v i t é , on entend 
souvent la voix for te et retentissante de cet o i 
seau. D ' ap rès le pr ince de W i e d , elle ressemble 
aux jappements d 'un jeune c h i e n ; d ' a p r è s B u r 
meister, elle est rauque et criarde comme le c r i 
d'un rapace. Pour cr ier , l 'oiseau se t ien t d'or
dinaire sur quelque l i eu é levé : l o r squ ' i l est 
à terre, son c r i est moins f o r t et moins soute
nu , a V o i t - o n le cariama s ' é l ance r sur quel
que t ronc d'arbre, c'est u n signal pour toutes 
les personnes nerveuses de s ' é l o i g n e r ; un con
cert des plus a g a ç a n t s va commencer . L ' o i 
seau se dresse, regarde le c ie l , puis d'une voix 
for te et retentissante, i l crie : ha, hahahahi, hi-
hihi, hîl, hîl, hi, el; puis suit un pet i t intervalle 
de quatre à c inq secondes, auquel s u c c è d e un 
c r i b r e f : hak. A chaque syllabe que lance l ' o i 
seau, i l avance et re t i re la t ê t e , ce q u i p rodu i t 
une sorte de balancement t r è s - s i ngu l i e r de tou t 
l 'avant- train. A la f i n , i l renverse c o m p l è t e m e n t 
la t ê t e en a r r i è r e , et i l recommence la seconde 
par t ie de son c r i . A u d é b u t de celte seconde 
reprise, i l lance les sons avec plus de force que 
dans la p r e m i è r e part ie , puis i l va peu à peu en 
d i m i n u a n t ; on peut noter cetle seconde re
prise : hahîl, hahîl, hîl, il, ilk, ilk ilk, ack. Par

fois , l 'oiseau crie ainsi une demi -heure e n i i è r e . » 
Le cariama se n o u r r i t sur tout d'insectes; i l 

d é t r u i t en outre nombre de serpents, de l é z a r d s , 
et d'autres an imaux semblables. Aussi est-ce un 
oiseau e s t i m é de tous les B r é s i l i e n s , et la lo i 
d é f e n d - e l l e de le tuer. Le pr ince de W i e d t rouva 
son estomac r e m p l i de sauterelles. Burmeis te r 
d i t qu ' i l mange aussi des baies succulentes. En 
c a p t i v i t é , i l se n o u r r i t de v iande , de pain , d ' i n 
sectes; i l mont re aussi de v é r i t a b l e s inst incts de 
rapace. « Qu 'un moineau , un jeune ra t , une 
souris, d i t Homeyer , s 'approchent de sa man
geoire, i l f o n d sur eux à la course, les p rend 
avec une adresse remarquable , et, a p r è s les 
avoir bien t r e m p é s dans l 'eau, les avale tou t en
tiers. I l mou i l l e sur tout les an imaux de ta i l le 
un peu fo r t e , comme les rats, les m o i n e a u x ; 
quant aux plus petits, les souris par exemple, 
i l les avale souvent tels quels. » U n cariama cap
t i f , qu'observa Burmeis te r , ne mangeait que de 
petits morceaux de viande, et ne toucha i tpasaux 
plus gros, aux intestins de volailles par exem
p l e ; par contre , i l ramassait tous les os, les ob
jets f a b r i q u é s en os m ê m e , les f r appa i t contre 
une pierre j u s q u ' à ce qu ' i ls se brisassent, p ro 
bablement pour prendre les insectes, les vers, 
les larves qu' i ls renfermaient , ou pour en man
ger la moel le . 

A u m o m e n t des amours, les cariamas m â l e s 
se l iv ren t de violents combats en l ' honneur des 
femelles . Le pr ince de W i e d f u t t é m o i n ocu
laire de l ' un d'eux. C 'é ta i t au mois de f é v r i e r : 
« les deux oiseaux se poursuivaient au m i l i e u 
du b r o u i l l a r d du m a t i n , et p a s s è r e n t si p r è s de 
nous, que nous p û m e s les vo i r courant avec 
une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é , le bec la rgement o u 
vert . » Homeyer parle aussi de l ' a rdeur batai l 
leuse de cet oiseau, et d é c r i t les postures de 
combat q u ' i l p rend . « Le cariama est-il en 
amour , d i t - i l , i l e x é c u t e les bonds les plus fan
tastiques, i l hé r i s se les plumes de son cou , se 
gonfle comme un rapace, é t a l e sa queue tou t 
en sautant, ouvre t a n t ô t une aile, t a n t ô t l ' au t re , 
sans doute pour se ma in ten i r en é q u i l i b r e . C'est 
ainsi, en sautant e l en courant , q u ' i l attaque son 
adversaire. Son bec est sa v é r i t a b l e a r m e ; d 'un 
coup i l arrache les plumes de son e n n e m i ; de 
ses pattes i l ne donne que des p o u s s é e s , des 
coups de pied, et ne les emploie pas c o m m e des 
serres. Les combats que les cariamas se l i v r en t 
entre eux ou l iv ren t à d'autres oiseaux ne sont 
jamais de longue d u r é e et ne se t e rminen t j a 
mais fa ta lement . » 

: Le cariama niche sur un arbre peu é l e v é . Le 
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prince de Wied trouva un nid à por tée de la 
main. I l était fait de branches sèches disposées 
sans ordre en travers de la branche qui le sou
tenait, et s u r m o n t é e s d'une couche d'argile ou 
de bouse de vache. I l renfermait deux œ u f s 
blancs, de la grandeur d'un œuf de paon, se
més de quelques points épa r s d'un roux de 
roui l le . Lesjeunes sont couverts d'un duvet ser
ré , jaune-roux, moi ré de brun n o i r â t r e ; ils de
meurent quelque temps dans le n id , puis les pa
rents les en chassent. 

Chasse. — « Bien que le cariama ait une 
chair aussi blanche et aussi succulente que 
celle de la poule, di t le prince de Wied , on ne 
le chasse cependant pas souvent. I l est t r è s -dé 
fiant, et ne se laisse par conséquen t pas appro
cher facilement. Mes chasseurs e u x - m ê m e s , qui 
cherchaient ses nids, ne purent surprendre des 
adultes. Dès q u ' i l remarque quelque chose 
d ' i n a c c o u t u m é , i l se tait ; mais, l ' instant d'a
près , on entend de nouveau sa voix partir de 
fo r t l o in . I l se cache avec beaucoup d'adresse 
au mi l i eu des herbes et des buissons. La mei l 
leure façon de le chasser est de le poursuivre 
à cheval, au t rot , sans le perdre de vue; on lu i 
coupe la retraite vers les buissons, et, en acti
vant de plus en plus la poursuite, on l ' épuisé . 
A ce moment , le chasseur se dirige vers l ' o i 
seau qu i ne fai t plus à ce moment que de lé
gers circuits, l u i lance le lazzo autour du cou, 
ou le t ire sur l 'arbre, où i l a fini par se poser, 
après avoir volé un instant. D'ordinaire, le cariama 
se tapit à terre, et on peut le prendre vivant 
avec la main. Pendant longtemps, j'avais vaine
ment parcouru les campos avec mes chasseurs, 
sans pouvoir approcher cet oiseau, lorsqu'un 
planteur des environs vint me rejoindre, m o n t é 
sur son éta lon rapide. I l me promit aussi tôt de 
me faire assister à une chasse de cariama; i l se 
dirigea vers l'oiseau dont on entendait la voix, 
et le fit lever. Nous vîmes avec plaisir le cava
lier le poursuivre d'un t rot rapide par les co l l i 
nes et les vallons. I l coupa des buissons et finit 
par nous l'apporter vivant. » 

C a p t i v i t é . — Comme les cariamas sont faciles 
à élever , on en prend souvent pour les garder 
dans les basses-cours. A u bout de deux jours, 
d ' ap rès Burmeister, ils sont dé jà assez privés 
pour venir prendre leur nourr i ture quand on 
les appelle. « Le mat in , de bonne heure, je vis 
deux de ces oiseaux qui se tenaient p e l o t o n n é s 
aup rè s du feu, se chauffant sans s ' i nqu ié te r du 
grand nombre d'hommes et d'enfants qui é ta ien t 
autour d'eux. Les chassait-on, ils poussaient un 

petit c r i de m é c o n t e n t e m e n t , et allaient repren
dre la m ê m e position de l'autre côté du feu. » 
Lorsqu'ils ont atteint l 'âge adulte, les cariamas 
jouent dans la basse-cour le rôle de domina
teurs; ils vivent cependant en assez bonne 
harmonie avec les autres oiseaux; ils passent 
toujours la n u i t , pe rchés sur quelque objet 
élevé, de p r é f é r e n c e sur les toits de chaume. On 
leur laisse toute leur l i be r t é ; ils errent assez 
lo in , mais reviennent toujours à la maison de 
leur m a î t r e ; ils deviennent, en un mot, de véri
tables amimaux domestiques. 

LES AGAMIS — PSOPHIA. 

Die Trompetervôfjel, the T/umpeters. 

Caractères. — Les agamis ou oiseaux-trom
pettes, comme on les nomme vulgairement, for
ment en quelque sorte une transition entre les 
cariamas, les grues et les poules d'eau. Ils ont 
le corps épais , le cou de longueur moyenne, la 
tê te m é d i o c r e ; le bec court, b o m b é , à arête 
dorsale convexe, à pointe crochue, un peu com
p r i m é l a t é r a l e m e n t ; les tarses longs; les doigts 
courts, l'externe relié au méd ian par une courte 
palmature ; les ongles crochus, très-acérés ; les 
ailes courtes, b o m b é e s , obtuses, la quatrième 
r é m i g e é tan t la plus longue ; la queue courte, 
à plumes faibles; les plumes larges, celles du 
cou et de la tê te ve loutées , et celles du dessous 
du corps duveteuses. 

L'AGAMI BRUYANT — PSOPHIA CREPIT ANS. 

Der Agami, the golden-breasted Trumpeter. 

Caractères. — L'agami bruyant ou agami-
trompette (fig. 167) a la t ê t e , le cou, le haut du 
dos, les ailes, le bas de la poitrine, le ventre et 
le croupion noirs ; le p l i des ailes d'un noir 
pourpre, à reflets bleus ou verts; les plumes de 
l'aisselle d 'un b run ol ivâtre chez les jeunes, 
d'un gris de plomb ou g r i s - a rgen té chez les 
adultes ; le bas du cou et le haut de la poitrine 
bleu d'acier, à reflets b r o n z é s ; l 'œil brun-roux, 
e n t o u r é d'un cercle nu couleur de chair; le 
bec d'un blanc ve rdâ t r e , les tarses couleur de 
chair j a u n â t r e . Cet oiseau a 55 cent, de long; 
la longueur de l 'aile est de 30 cent., celle de la 
queue de 3. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'agami ha
bite l ' A m é r i q u e du Sud, au nord du fleuve des 
Amazones; au sud de ce fleuve, i l est remplacé 
par une espèce voisine. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les deux 
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espèces ne vivent que dans les f o r ê t s ; elles y 
forment des bandes nombreuses dans lesquelles 
on compte, d ' a p r è s Schomburgk , j u s q u ' à m i l l e 
ou deux m i l l e i nd iv idus . Tant qu ' i l s ne sont 
pas t r o u b l é s , ces oiseaux s'avancent lentement, 
avec d i g n i t é , se l iv ren t à des j eux , f o n t des bonds 
comiques ; mais i ls peuvent aussi cou r i r avec 
r a p i d i t é . « I ls n 'on t pas un vol bien é t e n d u , dit 
Schomburgk ; quand ils ont à traverser un fleuve 
assez large, beaucoup ne peuvent aborder la 
rive o p p o s é e , tombent à l 'eau, et se sauvent 
alors à la nage. » Ce fa i t expl ique comment 
l 'aire de dispersion de ces deux e spèces est si 
net tement l i m i t é e ; le fleuve des Amazones est 
pour elles un obstacle insurmontab le . A la vue 
du chasseur, une bande d'agamis s'envole 
anxieusement, mais ne va jamais l o i n d'une 
seule t ra i te . B i e n t ô t , ces oiseaux s'abattent à 
t e r re ou sur les branches basses d 'un arbre, où 
i l est faci le de les t i r e r . C'est surtout quand on 
les effraye qu ' i l s fon t entendre leur vo ix . C'est 
d 'abord u n c r i p e r ç a n t , sauvage, que suit u n 

b r u i t sourd, rou lan t , que l 'oiseau p r o d u i t le bec 
f e r m é , et qu i se prolonge pendant une m i n u t e , 
s 'affaiblissant insensiblement comme s ' i l s ' é 
lo igna i t . A p r è s un silence de quelques minutes , 
les cris recommencent . Les Indiens c ro ien t que 
le second b r u i t se p rodu i t dans le ventre ; mais 
lorsqu'on observe les mouvements de la cage 
thorac ique de l 'oiseau, ou que l ' on d i s s è q u e 
ses organes vocaux, l ' on r e c o n n a î t b ien vi te 
que cette assertion est e r r o n é e . « La t r a c h é e -
a r t è r e , d i t P œ p p i g , q u i , dans sa m o i t i é s u p é 
r ieure , a le d i a m è t r e d'une p lume de cygne, se 
r é t r é c i t à son e n t r é e dans la cage t h o r a c i q u e ; 
elle est en con t inua t ion avec deux sacs l a t é r a u x 
membraneux , h é m i s p h é r i q u e s ; ce lu i de d ro i t e , 
plus vo lumineux , semble divisé en t ro is o u 
quatre chambres. Les mouvements de la cage 
thoracique f o n t passer l ' a i r dans ces sacs, 
au travers d 'une é t r o i t e ouver ture , et c'est son 
passage à l ' e n t r é e et p e u t - ê t r e aussi à la sort ie , 
q u i p rodu i t ce b r u i t s ingul ier . » 

L 'agami se n o u r r i t de f r u i t s de diverses e s p è -
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ces, de grains et d'insectes. Les jeunes p ré 
f è r en t à tout autre aliment des vers et des 
insectes ; les vieux s'habituent facilement à vivre 
de grains et de pain. 

Le mode de reproduction de l 'agami tend à 
le faire rapprocher des poules d'eau. I l niche à 
terre, creuse dans le sol une légère dépress ion , 
s, à pied d'un arbre, et y pond ordinairement une 
dizaine d 'œufs , d'un vert clair. Les jeunes qu i 
viennent d ' éc lore abandonnent le n id dès qu'ils 
sont secs, et suivent leurs parents. Pendant p lu
sieurs semaines, ils restent couverts d'un duvet 
t rès - se r ré , long et mou. 

C a p t i v i t é . — L'agami est facile à apprivoiser. 
« On le trouve, dit Schomburgk, dans tous les 
é t ab l i s s emen t s indiens et c o m p l è t e m e n t l i b re ; 
i l sert de gardien aux autres oiseaux. I l conna î t 
les personnes qu i le soignent; i l obéi t à la voix 
de son m a î t r e , le suit comme un chien, le p r é 
cède dans sa marche, saute autour de l u i , en 
e x é c u t a n t les bonds les plus comiques, mani 
feste une grande joie quand i l le revoit ap rès 

une longue absence. I l est jaloux des autres ani-
*maux qui partagent avec l u i l 'affection du maî

tre. I l se montre sensible aux caresses, et souffre 
qu'on l u i gratte le cou et la t ê t e ; i l semble même 
le r é c l a m e r . Convenable à l ' égard des habitués 
de la maison, i l t é m o i g n e de l'aversion pour les 
é t r a n g e r s , d e l à ha'.ne m ê m e pour certaines per
sonnes. I l é tend sa domination non-seulement 
surles autres oiseaux, mais encore sur les chiens 
et les chats ; i l marche hardiment sur eux, pro
bablement pour les é lo igner du troupeau sur 
lequel i l r ègne et veil le. Un agami du Jardin 
d'acclimatation deParisconduit toute une bande 
de poules, comme s'il en éta i t le m a î t r e ; i l les 
appelle et glousse. On a observé plusieurs 
fois des faits analogues. Quelques-uns même 
gardent, comme des grues, des moutons au 
p â t u r a g e . On voit souvent des agamis courir 
l ibrement dans les rues des villes à la Guyane; 
ils reviennent à leur domici le , m ê m e après s'en 
ê t r e for t é lo ignés . D 'après Schomburgk, ils se 
reproduisent quelquefois en capt ivi té . 

L E S P A L A M E D E I D E S — PALAMEDEM. 

Die Wehrvôyel, the Screarners. 

Plusieurs naturalistes sont d'avis de ranger 
les pa lamédé idés à côté des p é n é l o p é s ; mais d'au
tres, et parmi ceux-ci les observateurs les plus 
consciencieux, aux idées les moins p r é c o n ç u e s , 
les cons idè ren t comme voisins des râles et des 
poules d'eau, sans nier pour cela qu'ils ne p ré 
sentent bien des par t i cu la r i t é s qui leur sont pro
pres. Quoi qu ' i l en soit, on est fondé à en faire 
une famil le distincte. 

C a r a c t è r e s . — Les pa lamédé idés sont des o i 
seaux de forte taille, au corps lourd , au cou long, 
à la tête petite. Us ont un bec court, assez sem
blable à celui des poules, crochu à l ' ex t rémi té , 
couvert à la base d'une sorte de ci re ; des tarses 
épais , peu dép lumés au-dessus de l 'art iculation 
libio-tarsienne, et finement r é t i c u l é s ; les doigts 
an t é r i eu r s externe et m é d i a n r éun i s par une 
palmature; le pos té r i eu r long, a r t icu lé au niveau 
des doigts a n t é r i e u r s , e t a r m é d ' u n ongle robuste 
et droit comme celui des alouettes ; les ongles 
des autres doigts de moyenne longueur, peu re
cou rbés , pointus; desailes longues, amples, sur-
obtuses, a r m é e s au poignet de deux éperons 
robustes, la queue f o r m é e de douze pennes, lé
g è r e m e n t arrondie; un plumage abondant, ex
cepté au cou où les plumes sont petites; quel

quefois une saillie co rnée sur la tê te . Les deux 
sexes ne d i f fè rent pas par le plumage. 

Le squelette est lourd et massif. La langue est 
longue, é t ro i te et pointue; le jabot, vaste; l'esto
mac, fo r t et m u s c u î e u x ; l 'intestin, long, à pa-
roisé paisses. L'appareil aér ien est très-dévelop-
pé ; comme chez quelques oiseaux aquatiques, il 
existe sous la peau un r é s e a u serré de cellules 
et de lacunes a é r i e n n e s , que l'oiseau peut gon
fler et vider à vo lon t é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les oiseaux 
qui composent celte famil le sont exclusivement 
propres à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

M<«urs, hab i tudes et r é g i m e . — MarCgrave, 
Piso, Sonnini , d'Azara, le prince de Wied et 
Burmeister nous ont fai t conna î t r e le genre de 
vie des p a l a m é d é i d é s . On les trouve dans tous 
les grands marais de l ' A m é r i q u e du Sud; ils vi
vent d 'ordinaire en petites troupes,et par paires 
à l ' époque des amours; ils sont paisibles et ne 
fon t que rarement usage de leurs armes, tes 
mâles s'en servent dans les combats qu'ils se l i 
vrent au moment de l 'accouplement; mâles et 
femelles s'en servent aussi pour se défendre 
contre des ennemis plus faibles. Qu'ils livrent 
combat aux grands serpents qu i vivent dans 
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les marais o ù ils habi tent ; qu ' i l s a t taquent m ê m e 
des animaux plus grands, comme le d i t P œ p p i g , 
cela me semble invra i semblab le , b ien qu 'on ne 
puisse d é n i e r à ces oiseaux une certaine a rdeur 
batailleuse. 

Leurs mouvements sontgracieux. Us marchent 
avec r a p i d i t é et l é g è r e t é . L e u r vo l rappelle celui 
des grands rapaces, sur tout des vautours. L o r s 
qu'on les effraye, ils perchent . Us ne paraissent 
pas avoir la f a c u l t é de nager. L e u r voix est reten
tissante et s'entend au l o i n dans ia f o r ê t . 

I ls se nourrissent sur tout de substances v é g é 
tales; cependant, pas plus que les autres oiseaux, 
ils ne doivent d é d a i g n e r les insectes, les rep t i 
les, les petits poissons. E n c a p t i v i t é , i ls mangent 
des morceaux de pain. 

Ils nichent dans l ' i n t é r i e u r des marais . Leur 
n id est t r è s -g rand et ils ne pondent que deux 
œuf s d'une teinte un i fo rme . I ls e m m è n e n t leurs 
petits dès qu' i ls sont é c l o s . 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les p a l a m é d é i d é s 
s'habituent rapidement à la cap t i v i t é ; i ls se fon t 
obéir par les autres oiseaux de basse-cour, on 
peut m ê m e les employer comme gardiens. On 
en voit souvent dans les fermes de l ' A m é r i q u e 
du Sud, mais on ne les apporte que rarement v i 
vants en Europe. A ma connaissance, le Ja rd in 
zoologique de Londres est le seul q u i ai t pos sédé 
longtemps un p a l a m é d é i d é . 

Aux yeux des Indiens, la corne, l 'ergot de 
l'aile gauche et ap rè s l u i celui de l 'ai le droi te , 
passent pour p o s s é d e r des vertus m é d i c i n a l e s 
s ingu l i è res ; aussi, ces parties sont-elles l 'objet 
d'un vé r i t ab l e commerce dans plusieurs parties 
de l ' i n t é r i eu r . Cette f a m i l l e se compose des deux 
genres suivants. 

LES KAMICHIS — PALAMEDEA. 

Die Wehrvôge/y the Screamer. 

Caractères. — Les kamichis ont pour carac
tères dis t inct i fs les plumes de la t ê t e et du cou 
courtes et ve lou t ée s ; la l igne naso-oculaire cou
verte de plumes, et sur tout le f r o n t s u r m o n t é 
d'une corne mince , longue d e U à 17 cent, en
vi ron , et a d h é r e n t e seulement à la peau. 

LE KAMICHI CORNU — PALAMEDEA CORNVTA. 

Der Aniumha, the homed Screamer. 

Caractères. — Cet oiseau 168), auquel les 
Brésil iens donnent le n o m d'aniuma, a le plumage 
mou et v e l o u t é du haut de la t ê t e b l a n c h â t r e , 
chaque p lume é t a n t n o i r â t r e vers la pointe les; 

p lumes des joues , de la gorge, du cou , du dos, 
de la p o i t r i n e , des ailes, de la queue, d 'un b r u n 
n o i r ; celles de l'aisselle et les grandes couver
tures des ailes à reflets m é t a l l i q u e s v e r d â t r e s ; 
les petites couvertures d 'un jaune couleur d 'ar
gile à la base ; les plumes du bas d u cou et du 
haut de la p o i t r i n e d 'un gris a r g e n t é c l a i r , l a r 
gement b o r d é e s de no i r ; celles d u ventre et du 
c roup ion d 'un blanc p u r ; l 'œi l o range ; le bec 
b run -no i r , avec la pointe b l a n c h â t r e ; la corne 
d 'un gris b l a n c h â t r e ; les tarses d 'un gris a r d o i s é . 
Cet oiseau a 82 cent, de long et 2 m , 1 4 d 'enver
gure ; la longueur de l 'aile est de 38 cent. , celle 
de la queue de 30. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — O n rencontre 
le k a m i c h i cornu dans les f o r ê t s d u centre d u 
B r é s i l , de la Guyane et de la Co lombie . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « L'aniuma, 
d i t le pr ince de W i e d , est un grand et bel o i 
seau, l ' u n des plus superbes ornements des f o 
r ê t s vierges du B r é s i l . Je ne l ' a i vu que lors-
qu'en me dir igeant vers le n o r d , j e suis a r r i v é 
au fleuve Belmonte , sous le 16° de l a l i t ude aus
trale. L à , i l est c o m m u n . I l ne v i t que dans 
l ' i n t é r i e u r des sertongs, l o i n des habi ta t ions h u 
maines. Je ne l ' a i pas r e n c o n t r é , c o m m e S o n 
n i n i , dans des endroits d é c o u v e r t s ; ce n'est que 
dans les grandes fo rê t s vierges, sur le bo rd des 
cours d'eau, que j e l 'ai o b s e r v é . L à , nous avons 
souvent entendu sa voix fo r te , s i n g u l i è r e , qu i 
ressemble un peu à celle de nos ramiers , mais 
q u i est bien plus retentissante et est accompa
g n é e de quelques notes gutturales p a r t i c u l i è r e s . 
Parfois, nous avons v u les aniumas descendre 

des bancs de sable et entrer ha rd imen t dans l 'eau. 
Nous approchions-nous , ils s 'envolaient, et par 
la largeur de leurs ailes, par leurs mouvements, 
par leurs couleurs , ils rappelaient les u r u b u s . 
Us se posaient tou jours sur la c ime é l e v é e de 
quelque arbre t o u f f u ; nous entendions leurs cris 
sans que nous pussions les apercevoir. A u 
temps des amours, on rencontre les aniumas 
par paires ; le reste de T a n n é e , ils sont pa r pe t i 
tes troupes de quatre , c i n q ou six ind iv idus . I l s 
cherchent leur n o u r r i t u r e sur les bancs de sable 
des fleuves, ou dans ceux des marais , si com
muns dans ces r é g i o n s d é p o u r v u e s d'arbres. I l s 
paraissent se n o u r r i r sur tout de substances v é 
gé t a l e s ; du moins , dans l 'estomac de c i n q ou 
six individus que j ' e x a m i n a i , j e ne t rouva i que 
des feuilles d'une g r a m i n é e et d'une plante de 
marais à larges feui l les . 

« O n t rouve leurs nids sur Je sol , dans les ma
rais, non l o i n des cours d'eau. I ls sont f o r m é s 
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Fig 168. Le Kamichi cornu. 

de quelques ramilles, et contiennent, au dire 
des Botocoudes, deux grands œ u f s blancs. Les 
petits peuvent courir à peine éclos . 

« On n'estime point la chair de l ' an iuma; les 
Portugais ne la mangent pas ; les Botocoudes 
n'en sont que plus friands. On se sert des gran
des et belles r é m i g e s pour écr i re ; avec leurs rec
trices, les sauvages confectionnent des bouquins 
pour leurs pipes. Dans le vulgaire, on croit que 
cet oiseau plonge sa corne dans l'eau, quand i l 
veut boire. 

« Marcgrave cons idè re à tor t l 'aniuma comme 
un oiseau de pro ie ; du reste, la description qu ' i l 
en donne est bonne; et i l note t r è s -b i en son cr i 
par : vihou. I l d i t aussi que tes couples, une fois 
f o r m é s , sont indissolubles ; les chasseurs b rés i 
liens ne m'ont rien appris à cet égard . » 

C a p t i v i t é . — En capt iv i té , le kamichi se mon
tre t r è s - d o c i l e ; on peut le tenir avec des pou
les, i i ne cherchera pas à les tourmenter. 

Le kamich i , qui étai t au Jardin zoologique de 
Londres, se montrai t t r è s - d o u x à l'égard d 
l 'homme ; mais i l se mettait sur la défensive 
dès qu ' i l apercevaiOun chien, et savait faire si 
bon usage de ses ergots, que d'un seul coup i l 
mettait en fui te celui qui l 'approchait. 

LES CHAUNAS — CHAUNA. 

Die Tschajas, the crested Screamers. 

Caractères. — Le chauna, que beaucoup 
d'auteurs r éun i s sen t aux kamichi , se distinguent 
de ceux-ci par l'absence de corne frontale; ils 
en d i f fè ren t en outre par un bec un peu plus 
court, la ligne naso-oculaire nue, le plumagedu 
cou et de la tète mou, mais non ve lou té , la pré
sence d'une huppe à la nuque. 
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Fig. 691. La Rhynchée du Cap (p. 691). 

LE CHAUIVA CHAVARIA — CUAl/NA CHAVAIIIA. 

Der Tschajas, the crested Screamer. 

Caractères. — Le chavaria a le haut de la 
tête el la huppe gris ; les joues, la gorge, le haut 
du cou blancs ; le manteau d ' un b r u n f o n c é ; la 
nuque et la part ie a n t é r i e u r e de la poi t r ine d 'un 
gris de cendre f o n c é ; le bord des ailes, le ventre 
et le c roup ion b l a n c h â t r e s ; l 'œ i l jaune , la l igne 
naso-oculaire et la tache nue c i rcum-ocula i re , 
d 'un rouge de chair ; le bec n o i r ; les tarses d 'un 
rouge clair . Cet oiseau a 38 cent, de l o n g , l a 
longueur de l 'aile est de 53 cent. , celle de ' l a 
queue de 22. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le chauna 
chavaria habite le sud-est du Brés i l et les É t a t s 
de la Plata. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — H v i t dans 
les grandes lagunes de l ' i n t é r i e u r des terres, 
comme sur les bords des cours d'eau, et i l est 
t an tô t solitaire, t a n t ô t par paires, t a n t ô t par 
bandes nombreuses. A u bord des cours d'eau, on 
ne le rencontre que dans les endroits où la rive 
est peu é levée , l 'eau peu profonde, le courant 
peu rapide ; i l va souvent à l 'eau, mais i] ne sait 
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pas nager. A terre, où i l se t ient d 'o rd ina i re , i l 
marche majestueusement, le corps hor izon ta l , 
les jambes un peu é c a r t é e s . A u vo l , son corps 
p a r a î t massif et a r r o n d i . Son vol est l é g e r et fa
cile ; i l s ' é lève à une telle hauteur dans les airs, 
en d é c r i v a n t des cercles, qu ' on ne peut p lus l 'a
percevoir . Son c r i est f o r t et p e r ç a n t ; ce lu i du 
m â l e peut se rendre par : tschaja, ce lui de la f e 
melle par : tschajali. L ' u n et l 'autre le f o n t en
tendre souvent, la nu i t comme le j o u r , et se 
r é p o n d e n t mu te l l emen t . 

Le r é g i m e de cet oiseau semble ê t r e m i x t e . 
Burmeis ter d i t , dans un endro i t , q u ' i l ne mange 
que des plantes aquatiques et leurs f r u i t s ; dans 
un autre, q u ' i l se n o u r r i t de petits poissons el 
de vers, et en c a p t i v i t é , des d é b r i s de la nour
r i t u r e de l ' h o m m e . Les anciens auteurs l u i don
nent pour a l iments des substances v é g é t a l e s . 
des herbes sur tout . 

D ' a p r è s d'Azara, le chavaria vi t en mono
gamie, et le m â l e et la femel le ont l ' u n pou i 
l 'autre une grande fidélité. I l niche dans les ma
rais, d ' a p r è s Burmeis te r , et p a r m i les roseaux 
tou t comme fa i t la poule d'eau. I l pond deux 
œ u f s , ayant la f o r m e d 'un ovo ïde a l l o n g é plus 

petits qu 'un œ u f d'oie, blancs et r u g u e u x ! Les 
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jeunes ont un duvet «oyeux, et courent à peine 
éclos. 

C a p t i v i t é . — Pris jeune, le chavaria s'appri
voise très-bien, s'habitue assez à l 'homme pour 
qu'on puisse le laisser en l ibe r t é ; i l conna î t son 
ma î t r e et sa famil le , se laisse caresser par les 
personnes qu ' i l conna î t . 11 devient, comme le d i t 

Burmeister, l 'ornement de la basse-cour, mais 
i l n'est d'aucune ut i l i té à son ma î t r e . Cela ne 
s'accorde pas avec les réci ts de quelques voya
geurs : ainsi, à Ca r thagène , le chavaria ferait les 
fonctions de p â t r e ; car i l dé fend avec le plus 
grand courage les animaux confiés à sa garde. 

L E S R A L L 1 D E S — RALLI. 

Die Rallen, the Rails. 

C a r a c t è r e s . — Les ra l l idés , dont le type est 
notre râ le d'Europe, sont carac té r i sés par un 
corps fortement c o m p r i m é l a t é ra l emen t ; un 
cou de longueur moyenne ; une tê te petite ; un 
bec de forme variable, c o m p r i m é sur les côtés , 
rarement plus long que la tê te ; des tarses élevés ; 
des doigts au nombre de quatre, al longés, le pos
t é r i e u r portant sur le sol ; des ailes courtes et 
arrondies, n'atteignant pas, au repos, l ' ex t rémi té 
de la queue; une queue m é d i o c r e , arrondie, ou 
conique, fo rmée de douze rectrices; un plumage 
épais , se r ré , et un duvet abondant et court . 

Leurs organes internes ressemblent beaucoup 
à ceux des gallinules ou poules d'eau. Ils p r é 
sentent, d ' ap rès Wagner, les pa r t i cu la r i t é s sui
vantes. Ils ont le c r â n e b o m b é et ar rondi ; un t rou 
occipital grand; la cloison inlerorbitaire per
fo rée ; l'os lacrymal de dimensions moyennes; 
la tê te , en un mot, con fo rmée comme celle des 
grues. La colonne ver tébra le comprend treize 
vertèbres ce rv ica le s , a l longées ; dix dorsales, non 
soudées ensemble, hu i t caudales, t rès -pe t i tes , 
la de rn iè re surtout é tant t rès -cour te . Le ster
num est assez long, é t ro i t , à b r éche t bien déve
loppé; en a r r i è re , i l p résen te de chaque côté 
une longue apophyse, é t ro i te , l imi tant une 
é e h a n c r u r e membraneuse profonde, s'ouvrant à 
angle aigu. Presque tous les os renferment de 
la moelle. La langue est assez longue et pointue; 
l 'œsophage est large, plissé ; le ventricule 
succen tu r i é est al longé ; le gésier est épais et 
m u s c u î e u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les rall idés 
sont r é p a n d u s sur tonte la surface du globe. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tous les 
rallidés habitent des localités humides et m a r é 
cageuses; quelques-uns m ê m e vivent dans les 
étangs elles lacs couverts dejoncs et de roseaux; 
d'autres se trouvent dans les champs, quelques-
uns m ê m e dans les forê ts . Ils m è n e n t une vie 
cachée , se montrent le moins possible, et ne se 

déc iden t à s'envoler que lorsqu'ils sont presses 
de t r è s - p r è s ; mais ils savent à merveille se déro
ber au mil ieu des plantes. Tous marchent et 
courent t r è s - b i e n ; quelques-uns nagent avec 
faci l i té . D'un autre cô té , ils sont de tous les 
échass iers les moins bien doués sous le rapport 
du vo l . Leur voix est s i n g u l i è r e ; ils la font en
tendre surtout le ma l in et le soir, et souvent fort 
longtemps, sans in te r rup t ion . Leurs sens sont 
bien d é v e l o p p é s ; leurs facu l tés intellectuelles 
atteignent un assez haut d e g r é de perfection, 
comme on peut facilement le constater chez les 
individus captifs. Bien peu sont sociables. Ce
pendant, après la saison des amours, quelques-
uns de ces oiseaux se réun i ssen t en petites ban
des, demeurent assez longtemps à un même 
endroit, et le quit tent tous ensemble. Quant aux 
autres animaux, les ra l l idés s'en inquiètent fort 
peu. 

Leur r é g i m e est autant animal que végétal. Ils 
mangent des graines, mais aussi (et c'est proba
blement dans certaines saisons leur nourriture 
exclusive) des insectes, des larves, des mollus
ques, des vers, des œufs et m ê m e de jeunes oi
seaux. Les grandes espèces sont de véritables 
p r é d a t e u r s , qu i font la chasse aux petits verté
b rés . Ils nichent au bord, souvent m ê m e à la sur
face de l'eau, parmi les herbes et les joncs. Leur 
nid est assez bien construit et imperméable à 
l'eau. La ponte a l ieu au printemps : elle est, 
selon les espèces , de trois à dix et m ê m e douze 
œ u f s , s emés de points et de taches foncés sur un 
fond pâ le . Les deux parents couvent alternati
vement. Lesjeunes naissent couverts de duvet 
et abandonnent le n id auss i tô t éclos ; aussi est-il 
for t d i f f ic i le de les observer. On sait cependant 
qu'ils deviennent i n d é p e n d a n t s de bonne heure, 
et que les parents ont souvent deu x couvées dans 
le courant de l ' é té . 

Chasse. — On ne fai t pas aux rallidés une 
chasse r é g l é e ; cependant, comme leur chair est 
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t r è s - s a v o u r e u s e , on les t i re quand l 'occasion se 
p r é s e n t e . Pour les chasser, i l faut absolument 
un excellent chien d ' a r r ê t . 

C a p t i T i t é . — Les r a l l i dé s sont f o r t amusants 
en cap t iv i t é . On peut les compter pa rmi les o i 
seaux de vol iè re les plus grac ieux; mais i l f au t 
leur rése rver un enclos spacieux, et leur donner 
beaucoup de soins pour qu ' i l s p r o s p è r e n t . 

LES RHYNCHÉES — RHYNCHMA. 

Die Schnepfenrallen, the Snipe-Rails. 

Caractères. — Ce genre, pauvre en espèces, 
que l'on a jusqu ' i c i p l a c é dans la f a m i l l e des scolo
pacidés , me p a r a î t devoir ê t r e r a n g é p a r m i les 
ra l l idés . Les r h y n c h é e s , ou râles-bécasses, ont le 
bec plus long que la t ê t e , d ro i t en a r r i è r e , i n 
cliné en avant, c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à man
dibules à peu près éga les ; les tarses de longueur 
moyenne ; les doigts relat ivement courts, com
p l è t e m e n t s é p a r é s , le p o s t é r i e u r i n s é r é un peu 
plus haut que les autres et pet i t ; des ailes l a r 
ges, obtuses, la t r o i s i è m e r é m i g e é t a n t la plus 
longue; une queue arrondie , f o r m é e de douze 
rectrices; le plumage t r è s - r i c h e m e n t p a r é . Le 
mâ le est plus pet i t et a des couleurs plus ternes 
que la f emel l e ; aussi, a-t-on souvent d é c r i t un 
sexe pour l 'autre. 

LA RHYNCHÉE DU CAP — RHYNCHMA CAPENSIS. 

Die Goldrallen, die Goldschnepfe, the Goldrails, the 
virginian Rails. 

Caractères.—Pendant mon séjour en Afrique, 
j ' a i pu observer m o i - m ê m e cet oiseau(/?^. 169). Le 
mâle a le dos n o i r â t r e ; une l igne passant par le 
mi l ieu de la t ê t e , une autre au-dessus de l 'œi l et 
une t r o i s i è m e sur les scapulaires, j a u n â t r e s ; la 
face s u p é r i e u r e des ailes m o i r é e de n o i r â t r e sur 
un fond b r u n ; la partie a n t é r i e u r e du cou et la 
partie s u p é r i e u r e de la poi t r ine m o i r é e s de gris-
noir f o n c é et de blanc ; le reste des parties in fé 
rieures blanc; les r é m i g e s et les rectrices mar-

jquées de taches d 'un jaune d o r é , en fo rme d ' œ i l , 
'et de taches transversales noires. La femelle a le 
'dos brun-b is t re f o n c é , i r r é g u l i è r e m e n t r a y é en 
travers de vert no i r ; la t ê t e brune à reflets ver-
d â t r e s ; la l igne sus-oculaire d 'un blanc j a u n â t r e , 
la l igne qu i traverse le m i l i e u de la t ê t e j a u n â t r e ; 
le cou brun-cannelle ; la partie a n t é r i e u r e de la 
po i t r ine b run-no i r ; la face i n f é r i e u r e du corps 
il une l igne al lant du c o u à l'aisselle blanches ; 
les r é m i g e s et les rectrices m o i r é e s de vert et de 
noir , et m a r q u é e s de taches d 'un jaune d o r é ; 
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les couvertures des ailes v e r d â t r e s , finement 
r a y é e s de no i r . L ' œ i l est b r u n , le bec rouge-ver
m i l l o n à la pointe , d 'un ver t f o n c é à la racine ; 
les tarses sont d ' u n vert c la i r . Le m â l e a 25 cent. 
de long , la femel le 28 cent. ; le p r e m i e r a 45 cent. 
d 'envergure, cel le-ci 50. La longueur de l 'ai le 
est de 14 cent. , celle de la queue de 5. 

Quelques auteurs veulent fa i re de toutes les 
r h y n c h é e s de l 'ancien monde une seule e s p è c e , 
o f f r an t plusieurs v a r i é t é s c l i m a t é r i q u e s ; je ne 
puis partager leur o p i n i o n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La r h y n c h é e 
du Cap habite une grande par t ie de l ' A f r i q u e . Je 
l ' a i r e n c o n t r é e sur tout dans la B a s s e - É g y p t e , 
no tamment au bord du lac Mensaleh ; j ' e n t r o u 
vai des individus solitaires dans le Soudan. D 'au
tres auteurs l 'on t s i gna l ée au S é n é g a l , au Mozam
bique et à Madagascar. D ' a p r è s mes observa-
lions, elle n ' é m i g r e pas; c'est t ou t au plus si elle 
est e r ra t ique . On la t rouve , en effet , à la m ê m e 
é p o q u e , dans la B a s s e - É g y p t e et dans le Soudan. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Je ne con
nais aucune bonne descr ipt ion du genre de vie 
de la r h y n c h é e du Cap, et j e n 'ai m o i - m ê m e pu 
r é u n i r que quelques observations, quoique cet 
oiseau ait t ou jour s f o r t a t t i r é mon a t t en t ion . La 
r h y n c h é e du Cap habi te les marais, les champs 
humides ; elle se t rouve aussi dans les buissons, 
dans les roseaux. A u pr in temps , elle v i t par 
paires; plus t a rd , par petites troupes de quatre à 
six i nd iv idus . Ses allures rappel lent un peu celles 
des b é c a s s e s , et se rapprochent beaucoup plus 
de celles des r â l e s . El le se cache le plus qu'el le 
peut au m i l i e u des plantes ; se mon t r e ra rement 
dans u n endroi t d é c o u v e r t , et, si elle a à f r a n c h i r 
un espace n u , elle le fa i t t r è s - rapidement , p o u r 
gagner au plus tô t les f o u r r é s . Elle cour t t r è s -v i t e , 
que le sol soit du r ou vaseux; mais elle vole ma l . 
Toutes les r h y n c h é e s que j ' a i pu observer ne se 
levaient que sous mes pieds, comme les b é c a s 
ses; voletaient plus qu'elles ne vo la i en t ; avan
ça i en t d 'un vol vaci l lant , i nce r t a in , et s'abat
taient au bout de quelques instants. On ne peut 
les comparer , sous le rappor t du v o l , aux b é c a s s e s : 
le r â l e d'eau l u i - m ê m e me semble b ien mieux fa
vor isé de ce c ô t é . J 'ai entendu, au p r in t emps , 
le c r i d'appel de la r h y n c h é e du Cap : ce c r i est 
p e r ç a n t , dissyllabique ; on peut le rendre par 
naeki, naeki. 

Je ne sais r ien de certain sur son mode de 
reproduc t ion . Dans l 'oviducte de deux femelles 
que j ' a i t u é e s , l 'une le 8, l 'autre le 12 ma i , j ' a i 
t r o u v é deux œ u f s , ressemblant en tout à ceux de 
la ph i lo l imne gal l inule . 
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L E S R A L E S — RALLUS. 

Die Rallen, the Rails. 

Caractères. — Les râles proprement dits ont 
le bec plus long que la tô le , droit ou l é g è r e m e n t 
r e c o u r b é , c o m p r i m é sur les cô tés ; les tarses 
assez longs; les ailes courtes, b o m b é e s , à r é m i 
ges molles, obtuses, les t ro i s i ème et q u a t r i è m e 
é t an t les plus longues; la queue t r è s - c o u r t e , ca
chée sous les sus et les sous-caudales, é t ro i te , 
et f o r m é e de douze rectrices faibles, a r q u é e s , 
arrondies à leur ex t r émi t é ; un plumage t r è s -
abondant, se r ré , i m p é n é t r a b l e à l'eau. Le mâle 
est plus grand que la femelle ; le plumage des 
jeunes diffère de celui des vieux. 

LE RALE »'EAU — IULLUS AQUAT1CUS. 

Die Wasserralle, the Water-Rails. 

Caractères. — Le râle d'eau mâle, adulte, est 
un de nos plus beaux oiseaux de marais. I l a le 
dessus du corps d 'un roux ol ivâtre , t ache té de 
noir au centre des p lumes; les côtés de la tê te et 
le dessous du corps d 'un cendré b l e u â t r e , les 
flancs rayés de blanc et de no i r ; le ventre et le 
croupion d'un roux-de - roui l le tournant au 
jaune; les r é m i g e s d'un noir-brun mat ; les rec 
trices noires, bo rdées de brun o l ivâ t re ; l 'œil d 'un 
rouge clair sale; le bec rouge-vermil lon, avec 
l 'arête brune; les tarses d'un vert b r u n â t r e . Cet 
oiseau a 30 cent, de long et 41 cent, d'enver
gure; la longueur de l'aile est de 12 cent., celle 
de la queue de 6. 

La femelle est plus petite que Je mâ le ; mais 
elle a le m ê m e plumage que l u i . Lesjeunes ont 
le dessous du corps d'un roux j a u n â t r e , s emé 
de taches no i r â t r e s et b r u n â t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le nord et le 
centre de l 'Europe, ainsi que le centre de l 'Asie, 
j u s q u ' à l 'Amour , sont la patrie du râ le d'eau. 
Dans ses migrations, i l arrive dans le m i d i de 
l 'Europe et dans le nord de l 'A f r i que ; mais, 
dé jà en Égyp te , i l est for t rare. I l est possible 
cependant qu ' i l s'y trouve plus souvent qu'on 
ne le croit ; car, m ê m e en Allemagne, là où i l 
se rencontre presque partout, c'est un oiseau à 
peu près inconnu. On ne peut rien dire de posi
t i f au sujet de ses migrat ions; on le rencontre 
souvent encore, en hiver, dans nos c o n t r é e s ; ce 
qu ' i l y a de certain, c'est qu'en mars et en no
vembre, on l ' aperçoi t dans des endroits qu ' i l 
évite d 'ordinaire.I l se montre t r è s - r é g u l i è r e m e n t , 

en Espagne, vers le mi l ieu d'octobre, et souvent 
en t rès -g rand nombre; en Grèce, d ' ap rès von der 
Mùhle , i l est t r è s - c o m m u n à partir du mois de 
septembre, et non-seulement dans les marais, 
mais encore dans les endroits secs, où i l est 
alors en compagnie des cailles. Lindermayer 
p ré tend qu ' i l est sédenta i re dans cetle contrée, 
et explique ainsi son apparition p rématurée . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — I l est as
sez singulier qu 'un oiseau qui vole aussi mal 
que le râ le , se trouve r é g u l i è r e m e n t dans des îles 
isolées des mers du Nord,par exempleauxFéroés , 
en Islande, où i l vit s éden ta i r e . Là, pendant la 
mauvaise saison, i l se retire au voisinage des 
sources chaudes, et y m è n e une vie très-mi
sérab le . Ses migrations se font généralement à 
pied, en suivant le cours des fleuves. 

Le râle d'eau habite, comme le dit Naumann, 
« les marais où l 'homme n'aime pas à s'aven
turer ; les l ieux déserts et humides, où l'eaudes 
marécages se cache sous un épais lapis de 
plantes e n t r e m ê l é e s de buissons ; les pièces 
d'eau couvertes de joncs et de roseaux, au voi
sinage ou m ê m e au mi l i eu des f o r ê t s ; les four
rés d'aulnes et de saules, en t r emê lé s de joncs et 
de hautes herbes, coupés par des canaux, des 
é tangs ou des m a r é c a g e s . » I l fu i t les pièces 
d'eau découver tes . Dans ses migrations, il 
choisit toujours des endroits où i l peut se ca
cher ; i l s'abat dans les forê ts , se tapit dans les 
haies, etc. 

Le râle d'eau est un oiseau plus nocturne que 
diurne ; c'est au c répuscu le qu ' i l est le plus 
actif. I l consacre une partie de la journée au 
repos, souvent m ê m e au sommeil. Dans ses al
lures, i l ressemble beaucoup aux petites poules 
d'eau ; i l a, comme elles, le corps horizontal, le 
cou r e n t r é , la queue re levée . Aperçoit-il quel
que chose d ' i n a c c o u t u m é , i l lève un peu le 
cou, porte la pointe des ailes au-dessus du crou
pion et hoche plusieurs fois la queue. Lorsqu'il 
rôde , i l laisse pendre le cou et la tê te , sa taille 
en semble d i m i n u é e , ses pas sont plus grands et 
se suivent plus rapidement. Quand i l court, il 
d ispara î t en un c l in d 'œil aux yeux de l'observa
teur. « I l marche léger et gracieux, dit Nau
mann; i l court avec r a p i d i t é ; i l franchit tous 
les obstacles sous lesquels i l ne peut se glisser; 
i l passe sur la vase la plus t é n u e , sur les feuilles 
flottantes, comme sur les branches tombées à 
terre; i l se fait un passage au mil ieu des fourres 
de plantes aquatiques les plus entrelacés, les 
plus se r rés . Son corps mince le favorise beau
coup en cela ; i l passe entre deux tiges d'herbes 
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sans les toucher , et jamais on ne peut recon
n a î t r e à l 'agi ta t ion des herbes la d i rec t ion de 
sa f u i t e . L e surprend-on par hasard, on croi t 
p l u t ô t vo i r un rat qu 'un oiseau, et i l a disparu 
aussi vite qu 'on l 'a a p e r ç u . , A r r i v e - t - o n sans 
b ru i t à l ' endro i t où i l se t ien t , y demeure-t-on 
longtemps i m m o b i l e , on peut se donner le 
plaisir d'observer de p r è s ses allures s i lencieu
ses. Je sais des cas où cet oiseau inoffens i f a 
v a q u é à toutes ses occupations, à quelques pas 
de l 'observateur i m m o b i l e , soil q u ' i l ne le vît 
pas, soit qu ' i l le p r î t pour quelque objet i na 
n i m é . Le râ le d'eau prend alors les postures 
les plus gracieuses, e x é c u t e les mouvements les 
plus é l é g a n t s . L u i f a i t -on s o u p ç o n n e r quelque 
p é r i l , i l s'allonge, hoche vivement la queue, se 
dispose à d i s p a r a î t r e au m i l i e u des herbes. U 
nage faci lement et avec g r â c e ; i l s'aventure 
dans les endroits les plus profonds des marais , 
là où i l ne peut plus at teindre le f o n d ; mais i l 
évi te tou jours de f r a n c h i r des surfaces é t e n d u e s 
et e n t i è r e m e n t d é c o u v e r t e s . Le surprend-on à 
ce moment , i l s 'enfuit , m o i t i é volant , m o i t i é 
courant à la surface de l'eau, et gagne le f o u r r é 
le plus vo i s in ; est- i l s e r r é de p r è s , i l cherche à 
se sauver en plongeant. » 

Son vol est maladroi t et p é n i b l e . U ne s 'é lève 
jamais bien haut et ne va pas bien lo in d'une 
t ra i te . Pour voler, i l é c a r t e largement les ailes 
et en donne des coups brefs, comme vibrants . 
A le voir alors on d i ra i t une chauve-souris. E n 
é t é , i l ne vole que quand le pér i l est i m m i n e n t , 
et i l arrive souvent alors q u ' i l va se poser sur 
un arbre ou au mi l i eu des champs. Son c r i 
d'appel ordinai re , que l 'on entend sur tout le 
soir et le m a t i n , est un s i f f lement assez f o r t . 
I l a quelque ressemblance, comme le d i t m o n 
p è r e , avec le b ru i t que l 'on fa i t en fouettant 
l 'air avec une baguette, et on peut le rendre par 
wouitt. Losqu ' i l vole, sur tout au moment des 
migrat ions , i l fa i t entendre un c r i t r è s - p e r ç a n t , 
mais nu l l emen t d é s a g r é a b l e ; on l 'expr ime par 
kriok ou krîp. 

Le râ le d'eau n'est pas une des e spèces les 
mieux d o u é e s de la f ami l l e sous le rappor t de 
l ' intel l igence. U n'est cependant pas tout à 
fai t d é s h é r i t é sous ce rapport . Naumann d i t 
q u ' i l dép lo ie souvent beaucoup de ruse pour 
é c h a p p e r aux regards de ses ennemis, sur tout 
de l ' h o m m e ; mais que cette habitude l u i deve
nant une seconde nature, i l ne fa i t nul le atten
t ion à l ' homme qu i demeure i m m o b i l e p r è s 
de l u i ; d'autres auteurs disent que, dès que 
quelque appar i t ion i n a c c o u t u m é e le surprend, 

i l perd toutes ses f a c u l t é s et devient comme stu-
pide. « U n de mes amis, d i t m o n p è r e , chassait 
dans u n pet i t f o u r r é de joncs , l o r s q u ' i l a p e r ç u t 
un r â l e d'eau qu i cherchai t à se sauver en cou
rant. U t i r a , mais le manqua . L'oiseau s'envola 
et alla s'abattre dans un champ, à une courte 
distance. Le chasseur c o u r u t a p r è s l u i , et le p r i t 
sans peine avec la ma in . Je l ' empai l l a i plus t a r d ; 
i l n'avait pas la m o i n d r e blessure. T ro i s autres 
râ les , q u i f iguren t aussi dans m a co l lec t ion , 
ont é t é pris é g a l e m e n t avec la m a i n . Cet oiseau, 
qu i v i t tou jours c a c h é , semble oub l i e r q u ' i l a 
des ailes, lo rsqu ' i l est surpris par l ' h o m m e dans 
un l i eu d é c o u v e r t . I l pou r ra i t le plus souvent 
é c h a p p e r à l ' homme qui le p o u r s u i t , mais i l se 
perd, i nce r t a in du momen t où i l doi t f u i r » 

Le r â l e d eau s ' i n q u i è t e peu de ses semblables : 
c'est un des oiseaux les moins sociables q u i exis
t e n t ; m ê m e lors de ses migra t ions , i l ne se j o i n t 
pas à ses pareils . 

En l i b e r t é , le r â l e d'eau se n o u r r i t sur tout 
d'insectes et de larves; plus t a r d , quand les 
graines sont m û r e s , sur tout celles des joncs et 
des g r a m i n é e s , i l en mange à l 'occasion ; i l mange 
aussi de petits escargots, et i l est probable q u ' i l 
ne d é d a i g n e pas un œ u f d'oiseau, quand i l en 
trouve. 

Son n id est t r è s - c a c h é dans les herbes ou dans 
les roseaux ; aussi ne le d é c o u v r e - t - o n pas sou
vent, bien que les parents en trahissent l ' e m 
placement par leurs cris . D 'o rd ina i r e , d i t Nau
mann, i l est é t ab l i au bo rd d 'un fossé , sous 
un saule, dans une touffe de joncs , ra rement 
dans des herbes peu é levées , i l est l â c h e m e n t 
cons t ru i t avec des feui l les , des joncs , des ro
seaux, des tiges d'herbes ; sa cav i t é est assez 
profonde . Les œ u f s , au nombre de six à d i x , et 
quelquefois plus, ont une coqui l le solide, lisse, 
à grain f in ; ils sont, sur un fond j aune- roux pâ le 
ou v e r d â t r e , s e m é s de taches violet tes et d 'un 
gris c e n d r é , sur lesquelles se mon t r en t d'autres 
taches r o u g e â t r e s ou brun-cannel le . Les jeunes 
sont couverts d 'un duvet n o i r ; ils qu i t t en t le 
n id à peine é c l o s , ils courent comme des souris 
au m i l i e u des herbes et nagent t r è s - b i e n . La 
m è r e les rappelle par ses cr is , et les garde avec 
elle j u s q u ' à ce qu ' i l s soient capables de se suf f i re . 

C a p t i v i t é . — Les râ l e s d'eau sont t r è s - i n t é r e s 
sants à ten i r en cap t iv i t é . I l s s 'habituent rapide 
ment à la perte de leur l i b e r t é . A u commence
ment , ils cherchent tou jour s à se cacher par
tou t où ils peuvent ; mais b i e n t ô t ils deviennent 
confiants et assez p r ivés pour manger dans la 
ma in de leur m a î t r e , se laisser m ê m e caresser 
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par l u i , ce que ne permettent pas beaucoup d'au
tres oiseaux. Un médec in de Saalfeld avait appri
voisé un râ le , à un tel point, qu ' i l le suivait dans 
la maison comme un chien, qu ' i l é tai t attentif à 
tous ses mouvements, et partageait son l i t en hiver, 
c ' e s t -à -d i re se glissait sous la couverture, pour 
s'y réchauf fe r . La gaieté , les postures gracieuses 
et var iées , la douceur de cet oiseau, tout est fait 
pour l u i c o n q u é r i r l'estime des amateurs, et cela 
d'autant plus, qu ' i l n'est pas diff ic i le à nour r i r : 
i l se contente d ? pain, auquel on ajoute de temps 
à autre des œufs de fourmis et des vers de fa
r ine. 

LES COURLANS — ARAMUS. 

Die HùhnerraUen. 

Caractères. — Les courlans sont des oiseaux 
au corps é l a n c é ; au bec plus long que la tê te , 
vigoureux, fortement c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 
l é g è r e m e n t convexe à l ' a rê te dorsale ; à tarses as
sez hautes et minces; à doigts de moyenne lon
gueur, c o m p l è t e m e n t séparés , a r m é s d'ongles 
longs, acé rés , l é g è r e m e n t r e c o u r b é s ; à ailes at
teignant le mi l ieu de la queue, obtuses, les t r o i 
s ième et q u a t r i è m e r é m i g e s é tan t les plus l o n 
gues; à queue moyennement longue, et à plu
mage uù ico lo re . 

LE COURLAN GÉANT — ARAMUS GIGAS. 

Die Serrakura, the Serrakura. 

Caractères. --Le courlan géant, la serrakura 
des Brés i l iens , a été souvent a m e n é vivant en 
Europe. 11 a la t ê t e , la partie an t é r i eu re du cou 
et les cuisses d'un gris a rdo i sé ; l 'occiput et le 
haut du cou d'un b run roux ; le dos et les cou
vertures des ailes d'un vert ol ivâtre ; le bas-ven
tre et le croupion noi rs ; les r émiges d'un roux-
de-rouille v i f ; i l en est de m ê m e du bas d e l à poi 
trine et des flancs; les rectrices sont no i r â t r e s . 
L 'œi l est rouge-carmin; le bec jaune-vert, avec 
la pointe grise; les tarses sont d'un rouge de 
chair. Sa taille est à peu près celle d'une poule : 
i l a 50 cent, de long; la longueur de l'aile est de 
28 cent., celle de la queue de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 
est propre aux cont rées chaudes de l 'Amér ique . 

M«»ua-s, hab i tudes et W-gime. — U f r é q u e n t e , 
comme ses congénères , les é tangs du centre du 
Brés i l , les bords des ruisseaux couverts de joncs, 
et les eaux dormantes qui se trouvent sur la l i 
sière et au sein des forê t s . U se nourr i t de petits 
animaux et de graines de diverses espèces . On 

ne peut pas dire qu ' i l soit craintif , mais i l mène 
une vie tellement cachée , qu ' i l est rare de l'aper
cevoir. U se fait souvent entendre, surtout le 
soir et le matin. Sa voix est si perçan te , si sin-

j gul ière , qu'elle frappe tout le monde. Le chas
seur qui pénè t r e dans les forêts vierges est 

| é tonné en entendant des sons complètement 
é t r angers . Le cr i de cet oiseau se compose de 
deux notes gutturales : la p r e m i è r e basse, brève, 
la seconde haute et sonore; on peut le rendre à 
peu près par : kroukae. Le courlan géant niche 
dans les roseaux ; ses œufs sont d'un jaune-roux 
pâle, s emés de larges taches brunes. 

Chasse. — Le prince de Wied rapporte que 
les courlans se prennent souvent dans des trap
pes, lorsqu'ils r ô d e n t la nui t par la forêt . 11 doit 
cependant y avoir un autre moyen de les cap
turer, car, dans ces de rn iè res années , ils ne sont 
pas devenus t rès- rares dans les collections d'oi
seaux vivants. 

d 'apti-vi té . — Les courlans captifs, que j ' a i eu 
occasion d'observer, é ta ien t de charmantes créa
tures. Us vivaient en parfaite harmonie avec les 
autres oiseaux de m ê m e taille ou plus grands 
qu'eux, surtout avec les poules d'eau, etlespor-
phyrions, les petits h é r o n s , les ibis. Us se tenaient 
cependant à l ' écar t , vivant par paires, quand ils 
étaient à plusieurs. Leurs allures rappellent et 
celles des râ les d'eau, et celles des porphyrions. 
Us marchent avec é légance et r ap id i t é ; en pré
cipitant leurs grands pas, ils peuvent courir avec 
une vitesse incroyable; ils nagent à la façon des 
stagnicoles; ils volent bien mieux que les autres 
ral l idés . Vers le soir, ils s 'élèvent en voletant 
jusque sur un arbre, ou quelque objet sembla
ble; ils s'y tiennent solidement; font entendre 
leur voix de vingt à cent fois de suite, et répon
dent quand on les appelle. 

Us deviennent rapidement familiers avec leur 
gardien ; ils n 'ont aucune crainte des personnes 
qu'ils connaissent et mangent fout près d'elles. 
Us ne sont pas diff ici les sous le rapport de la 
nourr i ture : du pain leur suffit . Us mangi nt aussi 
volontiers de la viande. Je les ai vus, avec plai
sir, guetter des moineaux, les é t o u r d i r d'un seul 
coup de bec, les frapper à coups redoublés jus
q u ' à ce qu'ils fussent morts ; puis, leur ouvrir 
le ventre, les vider, les dépece r ensuite et les 
avaler. 

Cela m'a conf i rmé un réc i t de d'Azara, se rap
portant à une espèce voisine. I l raconte que 
dans la maison d'un m é d e c i n du Paraguay, on 

1 avait laissé un jeune courlan courir librement 
1 dans la cour. U ne mangea au commencement 
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que du pain, de la viande, des vers sur tout , q u ' i l j 
semblait p r é f é r e r à toute autre n o u r r i t u r e ; lors
q u ' i l f u t adul te , i l c o m m e n ç a à se battre avec les 
poules, et lorsque celles-ci r é p o n d a i e n t à ses 
attaques, i l se ramassait, baissait la t ê t e , se p r é 
c ip i t a i t entre les jambes de son adversaire, le 
renversait et, avant q u ' i l e û t eu le temps de se 
relever, l u i por ta i t de v igoureux coups de bec 
au ventre . I l savait par la i tement quand une 
poule al la i t p o n d r e ; i l la suivait, et la guet tai t . 
A peine l 'œu f é ta i t - i l pondu , qu ' i l le prenaitdans 
son bec, l ' emporta i t , le t roua i t et le buvai t avec 
une vo lup t é visible. C'est au poin t qu 'on ne pou
vait sauver un seul œuf . Si la poule ne pondait 
pas assez vite à son g r é , i l devenait impa t i en t , la 
•chassait hors du n i d , la poursuivai t avec fu reur . 
I l agissait de m ê m e dans les maisons voisines. U 
parcourai t tous les alentours, et g r impa i t sur les 
toi ts . On du t le tuer pour mettre fin aux p l a i n 
tes g é n é r a l e s q u ' i l soulevait. « 11 est é v i d e n t , 
a joute d'Azara, qu'en l i b e r t é , i l d é t r u i t tous les 
nids q u ' i l t rouve. » I l ne souff ra i t pas qu 'on le 
• touchâ t ; en se promenant dans les diverses p i è 
ces de la maison, s ' i l t rouva i t u n dé , des ciseaux 
•ou quelque autre objet b r i l l an t , i l l ' empor ta i t , le 
cachait dans l 'herhe ou m ê m e dans la terre . I l 
a t t rapai t les souris t r è s - a d r o i t e m e n t et les ava
l a i t tou t e n t i è r e s . 

LES CREX — CREX. 

Die Wiesenknarrer, the Landruils. 

Caractères.— Les crex, démembrés du genre 
r â l e , se dist inguent de ceux-ci par un bec plus 
cour t que la t ê t e , presque conique, t r è s é levé à 
la base, t r è s - c o m p r i m é dans toute son é t e n d u e , 
à a r ê t e convexe; des ailes t r è s - c o n c a v è s , subai
g u ë s , la d e u x i è m e r é m i g e é t a n t la plus longue ; 
des jambes nues sur une f a i b l e é t e n d u e ; des tar
ses scu te l l é s en avant, r é t i c u l é s en a r r i è r e ; des 
doigts m é d i o c r e m e n t a l l o n g é s ; un pouce bien 
d é v e l o p p é , por tant à terre sur une assez grande 
é t e n d u e . 

LE CREX DES PRÉS — CREX PRATENSIS. 

2\ r Wiesenknarrer, der Wachtelkônig, the Corncrake. 

Par les belles soirées du mois de mai, on en
t e n d dans les champs et les prairies un b ru i t 
s ingul ier , ron f l an t ; on dira i t qu on gratte les 
dents d 'un peigne avec un peti t b â t o n . Ce b r u i t 
se r é p è t e jusqu 'avant dans la n u i t ; i l r ecom
mence avant ie lever du soleil ; on l 'entend par
t i r t a n t ô t d ' i c i , t a n t ô t de là , mais toujours de 

l ' i n t é r i e u r d 'un cer ta in d is t r ic t . L'oiseau cause 
de ces b ru i t s est bien connu de tous les hab i 
tants des campagnes ; c'est notre crex des p r é s , 
le râle des genêts, râle terrestre, ou roi des cailles, 
comme on l 'appelle vu lga i rement . 

C a r a c t è r e s . — Le crex des p r é s a le dos b run-
n o i r , t a c h e t é de b r u n o l i v â t r e , chaque p l u m e 
ayant u n large l i s é ré de cette couleur ; la gorge 
et la part ie a n t é r i e u r e d u cou d 'un gris c e n d r é , 
les cô t é s du cou d 'un gris b r u n , m a r q u é s de ta
ches transversales roux b r u n ; les ailes b r u n â t r e s , 
m a r q u é e s de petites taches d 'un blanc j a u n â t r e ; 
l 'œi l b r u n cla i r ; le bec d ' un b r u n r o u g e â t r e ; les 
tarses d 'un gris-de-plomb. Cet oiseau a 30 cent . 
de long et 50 cent, d 'envergure ; la longueur de 
l 'aile est de 15 cent. , celle de la queue de 5. La 
femel le a une teinte moins vive. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Crex des 
p r é s habile tout le n o r d de l 'Europe et une 
grande partie de l 'Asie centrale ; i l se mon t re 
dans le m i d i de l 'Europe lors de ses migra t ions , 
et ne s'y reprodui t qu 'except ionnel lement . En 
Espagne, du moins , j e ne l ' a i jamais vu en é t é ; 
i l n'est nu l l emen t c o m m u n en G r è c e , d ' a p r è s 
von der M ù h l e et L inde rmayer , et i l ne s'y m o n 
tre m ê m e q u ' i s o l é m e n t , à l ' é p o q u e du passage. 
A ma grande surprise, j e vis une fois cet oiseau 
dans les f o r ê t s vierges du centre de l ' A f r i q u e , 
entre les 13° et 11° de la t i tude b o r é a l e . 

M œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . — Dans l ' o p i 
n ion du vu lga i re , le crex des p r é s gouverne et 
guide les cailles, de là le n o m de roi des cailles 
qu 'on l u i a d o n n é ; les chasseurs grecs assurent 
posit ivement qu 'un crex est à la t ê t e de chaque 
bande de cailles. Je ne sais ce q u i a pu donner 
l ieu à un tel p r é j u g é ; car r i en dans sa m a n i è r e 
de vivre ne le rapproche des cailles, pas m ê m e 
l ' é p o q u e de ses mig ra t ions . 11 arr ive dans nos 
pays en m a i , et les qu i t te à la fin d ' a o û t , lo r s 
que la mue est t e r m i n é e ; on rencontre cepen
dant encore quelques ind iv idus jusqu ' au m i l i e u 
d 'octobre. I l voyage de nu i t , et i l est probable , 
à d é f a u t d'observations bien positives, q u ' i l ac
compl i t la plus grande par l ie de sa route en 
marchant . 

Son habi ta t varie suivant les circonstances. I l 
recherche les l ieux fer t i les , les plaines sur tou t , 
sans pour cela év i t e r les coll ines. On le t rouve 
le plus souvent dans les prair ies , au voisinage de 
champs de c é r é a l e s . E n certaines a n n é e s , i l est 
c o m m u n dans une c o n t r é e ; dans d'autres, c'est 
t ou t au plus si on y en rencontre une paire ; 
la l oca l i t é p a r a î t ne plus l u i convenir . Le crex 
des p r é s n 'a ime n i les l ieux t r è s - h u m i d e s , n i 
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les l ieux t rès -secs , et i l lu i faut souvent cher
cher longtemps avant de trouver un endroit 
parfaitement à sa convenance. Lorsque les prai
ries qu ' i l habite ont été f a u c h é e s , i l se rend dans 
les champs de céréales , et y demeure j u s q u ' à 
l ' époque de la moisson. 

Ses m œ u r s sont celles des autres ra l l idés , mais 
elles p ré sen ten t certaines par t i cu la r i t é s . Ses ha
bitudes sont p lu tô t nocturnes que diurnes: i l se 
tai t c o m p l è t e m e n t dans les chaudes heures du 
jour , et sauf vers minu i t , i l se fai t entendre tant 
que le soleil est sous l 'horizon. Mais i l se cache 
aussi bien le jour que la nui t . « Pour bien demeu
rer à l 'abri des regards, dit mon pè re , i l se fait 
des couloirs au mi l ieu des hautes herbes ; i l y 
court rapidement, sans que le moindre b r in 
d'herbe en soit éb r an l é . Ceci explique comment 
on e ù l e n d son cr i part ir tan tô t d 'un endroit, 
t an tô t d'un autre, sans que l 'on ait rien pu re
marquer de sa course. 11 profite des sillons 
é t ro i t s , c reusés dans les prairies, lorsqu'ils sont 
recouverts par les herbes ; i l s'y trouve en pleine 
sécur i t é à l 'abri des rapaces et des carnassiers. 
11 court avec une rap id i té surprenante, la tê te 
baissée , le cou r e n t r é , le corps horizontal , ho
chant la tê te à chaque pas. Grâce à sa taille 
mince et é l ancée , i l peut courir facilement au 
mi l i eu des herbes ou des moissons les plus touf
fues. I l vole assez rapidement en ligne droite, 
en rasant le sol, mais jamais bien lo in . I l est dif
ficile d'ailleurs de le faire part ir . I l sait qu ' i l est 
plus en sûre té au mi l ieu des herbes que dans 
l ' a i r , et i l faut l'approche d'un chien de 
chasse pour le faire lever. Devant l 'homme, i l 
f u i t en courant. I l est passé ma î t r e dans l 'art de 
se cacher dans les herbes, dans les buissons, 
sous les javelles; on ne l 'aperçoi t guè re qu'au 
moment où i l prend la fu i te . » I l se laisse a r r ê t e r 
par un chien, et i l arrive souvent que celui-ci le 
happe au moment où i l s'envole. Quand i l se lève, 
i l volette p lu tô t qu ' i l ne vole : on dirai t un jeune 
oiseau essayant ses ailes pour la p r e m i è r e fois. 
Du reste, i l prend terre le plus vite possible. Sa 
grande agi l i té , ses sens t rès-développés , lu i per
mettent d ' é c h a p p e r à la plupart des dangers qui 

, le menacent. 
Autant le crex des prés est j o l i et é l égan t , au

tant aussi i l est m é c h a n t à l 'égard de ses sembla
bles et des animaux plus faibles que l u i . C'est un 
p r é d a t e u r ; c'est un des pillards de nid les plus 
dangereux. Naumann a vu bien des captifs m o n 
trer une grande c r u a u t é et un violent besoin de 
domination, tuer des passereaux, leur manger la 
cervelle, égorger m ê m e des souris. Wodzicki a 

eu occasion d'oljserver leur c r u a u t é sur une 
plus vaste échel le . Dans une grande volière, v i 
vaient en parfaite harmonie beaucoup de petits 
oiseaux, lorsque l 'on y introduisit un crex des 
p ré s . A partir de ce jour , on trouva chaque ma
t in des oiseaux morts, à demi dévorés , et parmi 
eux, i l y en avait de la taille d'une grive. On 
m i t des pièges et des trappes ; on ferma toutes 
les ouvertures ; mais ce f u t en vain ; personne ne 
pouvait s'imaginer que le crex des prés fût le 
coupable. Un hasard vint d é m o n t r e r que l'en
nemi étai t dans la vol ière m ê m e ; on oublia un 
jour de donner à boire aux oiseaux. « En reve
nant à la maison, di t W o d z i c k i , nous trouvâmes 
nos pauvres prisonniers tristes, le plumage hé
r i s s é ; nous r e m p l î m e s aussi tôt l'abreuvoir i t 
nous a m u s â m e s à les voir é t anche r leur soif, les 
plus grands d'abord, les petits ensuite. Le crex 
des prés fu t le premier. Lorsqu ' i l eut bu, i l se 
se mi t à cour i r , la queue relevée, les ailes pen
dantes; puis son pas se ralenti t , i l baissa le corps, 
se glissa vers l 'abreuvoir et porta un coup de 
bec à un rouge-gorge, le renversa, le saisit avec 
ses longs doigts et le dévora sous nos yeux. Nous 
le la issâmes encore quelques jours dans la vo
lière, pour constater combien i l ferait de victi
mes en un jou r ; chaque mat in , nous trouvions 
le soi j o n c h é de plumes. » Cette observation 
a fait penser à Wodzicki qu ' i l fallait imputer au 
crex des prés la destruction des œufs d'oiseaux 
humicoles, dont on trouve les débris si souvent 
dans les marais el les prairies humides. 

A peine ar r ivé dans sa patrie, le crex des 
prés songe à se reproduire; on entend alors con
tinuellement ses cris : errp, errp, errp ouknerrp, 
knerrp. U cause avec sa femelle d'une voix 
tendre : kjiu, kjio, kjiae, et celle-ci lu i répond. 
Un autre mâle f ranchi t - i l les limites de son do
maine, i l l'attaque en poussant des cris sauvages 
et le met en fu i te . Le couple ne commence â 
construire son nid que quand les herbes ont ac
quis une certaine hauteur; aussi, dans certaines 
années , ce n'est guè re avant la fin de juin qu'il 
niche. U choisit à cet effet un lieu sec, dans les 
limites de son domaine; i l creuse une petite 
cavi té dans la terre et la tapisse grossièrement de 
chaumes secs, d'herbes, de feuilles, de mousse, 
de racines. Le nombre des œufs d'une couvée 
varie g é n é r a l e m e n t de sept à neuf, i l ^ 
quelquefois de douze. Ces œuf s sont grands, 
ovoïdes , à coquille épaisse, finement grenue, 
lisses, bri l lants , m a r q u é s sur un fond jaunâtre 
ou b l a n c - v e r d â t r e de petites taches rouge-ocre, 
rouge pâ le , b run- roux , bleues ou gris cendre. 



Fig. 170. Le Jacana proprement dit (p. 699). 

La femelle couve trois semaines, et avec une 
telle ardeur qu 'on peut souvent la prendre avec 
la main sur ses œ u f s . El le ne f u i t m ê m e pas de
vant le moissonneur, et devient ainsi la v ic t ime 
de sa tendresse. 

Les jeunes naissent couverts d 'un duvet l a i 
neux, no i r , et courent presque a u s s i t ô t : leur 
m è r e les garde a u p r è s d 'e l le ; ils r é p o n d e n t à 
son appel par leurs piai l lements, et se rassem
blent sous ses ailes; les surprend-on, ils courent 
sur le sol comme des souris; en un c l in d 'œ i l , 
i ls sont c a c h é s , et i l est f o r t d i f f i c i l e de les 
trouver. Plus grands, ils cherchent leur salut 
dans la fu i t e , et courent aussi b ien qu ' i ls se ca
chaient auparavant. 

Chasse. — E n Allemagne, on tire le crex des 
p rés quand on le t rouve par hasard; en Grèce et 
en Espagne, on l u i fa i t une chasse r é g l é e . On en 
apporte r é g u l i è r e m e n t au m a r c h é , car sa chair 

BREHM. 

est f o r t e s t i m é e . Mais les moissonneurs abattent 
sous leur faux bien plus de ces oiseaux que les 
chasseurs n 'en tuen t . 

C a p t i v i t é . — Ce que nous avons d i t plus 
haut des instincts cruels du crex des p r é s ne doi t 
pas le faire repousser comme oiseau de vo l i è re , 
car i l est des plus amusants q u ' i l soit possible de 
t r o u v e r ; i l su f f i t d ' é l o i g n e r de l u i les petites es
p è c e s . « A u commencement , d i t m o n p è r e , i l 
cour t de cô t é et d'autre ; i l est t r è s - s a u v a g e , mais 
i l s 'apprivoise rap idement , et p rend alors les 
postures les plus s i n g u l i è r e s . T a n t ô t , i l se t i en t 
debout comme un h o m m e , les jambes é c a r t é e s , 
le cou t endu , t a n t ô t , i l rabat ses p lumes , ce q u i le 
fai t p a r a î t r e plus é l a n c é q u ' i l n 'est; d'autres fo is , 
i l se baisse, et f a i t le gros dos. J 'en ai u n dans lé 
m ê m e enclos qu 'une poule d'eau : i l t ien t cel le-
c i en respect. Quand elle s'approche de l u i i l 
h é r i s s e son plumage, l u i lance des c o u p s ' d e 

I V . — 399 
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bec, de façon à l 'effrayer et à l u i faire prendre 
la fu i te . » 

Mon père di t en outre, en parlant d'un autre 
crex des prés qu ' i l a eu en sa possession : « Cet 
oiseau me fait beaucoup de plaisir. I l est t r ès -
p r ivé . D'ordinaire, i l court dans la chambre, ho
chant la tê te , tenant sa queue horizontale. Sou
vent, i l se lapit dans un coin, et en sort brus
quement lorsqu' i l s'y voit découve r t . Vers le soir, 
i l s'agite, i l vole vers la f enê t re , i l semble à l'aise 
à une faible lumiè re . I l aime beaucoup la cha
leur. En hiver, i l se tient d'ordinaire de r r i è r e le 
poêle , et lorsque le soleil arrive dans la chambre, 
i l s'y é ta le , en hér i s san t ses plumes. I l a une 
peur e x t r ê m e des chiens et des chats. Si un chat 
l'approche, i l s'envole verticalement, mais 
comme, surtout dans la chambre, i l ne peut d i 
riger son vol, i l l u i est impossible de se pose au 
haut du poê le , et i l va retomber dans un coin. 
I l aime beaucoup l'eau, pour boire et se baigner, 
mais i l faut qu'elle soit f r a î c h e ; celle qui a sé
j o u r n é quelques heures dans la chambre n'est 
plus de son goût . I l boit en remplissant son bec 
d'eau, et en l'avalant comme un corps solide. 
Pour se baigner, i l met toute la partie in fé r ieure 
du corps dans l'eau, et arrose ie dos avec son 
bec. Le bain pris, i l s ' é tend au soleil et se secoue. 

I l est tellement pr ivé , que toutes les fois qu'il 
s'est ha sa rdé dans la cour el dans les environs, 
i l est r e n t r é . Pendant le repos, i l vient fréquem
ment se poser sur l 'épaule de la servante, et ré
clame sa part des plats. I l court souvent autour 
de la table. I l mange tout ce qu'on lu i donne, et 
qu ' i l peut avaler, par exemple, des grains, du 
chènevis , du colza, des graines de graminées, 
des pois, du riz, des miettes de pain trempées 
dans de l'eau ou dans du lait , des farineux. I l aime 
beaucoup la viande h a c h é e , cuite ou rôtie, les 
œuf s durs, la graisse, les vers, les larves, les in
sectes, les mouches. I l p ré fè re la nourriture dé
posée à terre à celle qu'on lu i donne dans 
l'eau ; c'est donc dans les endroits secs qu'il 
cherche de p ré fé rence ses aliments. Un morceau 
est-il trop gros pour qu ' i l puisse l'avaler, il le 
déch i re à coups de bec. 11 mange tout le jour, à 
petits intervalles. I l a m u é dans la seconde moi
tié de mai , et t r è s - r a p i d e m e n t : en trois se
maines, son plumage étai t r enouve lé ; pendant 
ce temps, i l avait l 'air d ' ê t re d é p l u m é . Sa santé 
généra le n'en paraissait pas souffrir . » 

On a entendu d'autres râ les captifs donner de 
la voix au mois de mars; celui de mon père se 
bornait à pousser une sorte de grognement, 
quand on le prenait. 

L E S P A R R I D É S — PARR.E. 

Die Blàtterhûhnchen, the Jacanas. 

Sur les eaux dormantes ou dont le cours est 
lent, dont la surface, est couverte des larges 
feuilles flottantes de diverses plantes aquati
ques, vivent des oiseaux for t é l é g a n t s , qui 
d i f fè ren t de tous les autres par la longueur ex
traordinaire de leurs ongles. Ce sont ceux qui 
composent la famil le des p a r r i d é s . . 

C a r a c t è r e s . — Les par r idés sont carac té r i sés 
par leurs formes sveltes ; leur bec long et mince ; 
leurs tarses élevés, leurs doigts longs el grê les , 
dont la longueur est presque doub l ée par celle 
des ongles ; leurs ailes assez longues, é t ro i tes et 
pointues ; leur queue courte ou exceptionnelle
ment a l longée , à plumes é t r o i t e s ; leur plumage 
peu abondant, mais se r ré et vivement coloré . 
Chez la plupart , la partie a n t é r i e u r e du f ront 
porte une cal losi té nue, et un ergot pointu se 
trouve à l 'art iculation du carpe. Les deux sexes 
ne d i f fè rent pas l 'un de l 'autre ; les jeunes ont 
In plumage distinct de celui des adultes. 

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

habitent la zone tropicale de l'ancien comme du 
nouveau continent ; chaque partie du monde a 
des espèces qui l u i appartiennent en propre. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Tous les par
r idés ont le m ê m e genre de vie. Les feuilles flot
tantes sont leur terrain de chasse; ils ne les 
quittent qu'exceptionnellement, au moment de 
nicher, par exemple. 

Us n'ont aucune peur de l 'homme et se mon
trent à d é c o u v e r t ; ils laissent les canots les ap
procher de t r è s - p r è s ; quand ils prennent leur 
essor, ils ne font que voleter à la surface de l'eau 
et ne tardent pas à s'abattre. Ils ne méritent 
nullement leur nom scientif ique; car ils ne 
sont rien moins que des présages de malheur 
comme on l'a d i t ; au contraire, ce sont des oi
seaux gracieux et inoffensifs, qu i ornent et pa
rent la superbe végéta t ion aquatique des tropi
ques; ils charment quiconque les voit, quand 
bien m ê m e leur genre de vie ne répond pas ab
solument à la bonne impression qu'ils produi-
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sent. Leur magie, c'est leur marche sur des 
feuilles flottantes, q u i ne pour ra ien t supporter 
le poids d 'aucun autre oiseau de m ê m e t a i l l e ; 
c'est ainsi qu' i ls ont p u f rapper l 'esprit des voya
geurs, et c'est là la cause des r éc i t s supersti t ieux 
qui ont cours sur leur compte. E n l e v é s à leurs 
feuilles, ils paraissent maladroi ts au possible. 
Ils peuvent encore cour i r l é g è r e m e n t sur une 
vase peu sol ide, mais ils sont incapables de se 
mouvo i r au m i l i e u des hautes herbes; ils sont 
aussi inhabiles à nager q u ' à voler. I l en est qu 'on 
n'a jamais vus nager; d'autres ont la f a c u l t é de 
plonger. Quant au vol , les râ les leur sont b ien 
s u p é r i e u r s . Leur voix est t r è s - s i n g u l i è r e ; celle 
de quelques e spèces ressemble à u n ricanement. 

Nous manquons d'observations p r é c i s e s quant 
au d é v e l o p p e m e n t de leurs f a c u l t é s in te l lec
tuelles; nous savons cependant qu ' i ls paraissent 
avoir une juste a p p r é c i a t i o n des diverses ci r 
constances ; que partout où l ' homme les res
pecte, ils se montrent conf iants ; tandis que, 
là où on les poursuit , ils deviennent t r è s - c r a i n 
t i fs , et, par leurs cris d'avertissement, p r é v i e n 
nent de l 'approche du danger et leurs sem
blables el les autres oiseaux. 

Ils ne vivent pas en paix entre eux. Chaque 
couple a son domaine, o ù i l n'en souffre aucun 
aut re , et d ' où i l chasse tout in t rus qu i ose s'y 
aventurer. 

Les p a r r i d é s se nourrissent presque exclusive
ment des graines des plantes sur lesquelles ils v i 
vent ; ils mangent, en outre, divers petits ani
maux. Ils nichent sur la terre fe rme , et pon
dent trois ou quatre œ u f s . 

LES JACANAS— PARRA. 

Die Sporenflûgel. 

Caractères. — Les jacanas ont le corps 
svelte; le bec mince, é t r o i t ; la ca l los i té f ronta le 
nue, sai l lante; des caroncules nues à l 'angle de 
la bouche ; les tarses élevés et minces ; les doigts 
longs; les ongles presque aussi longs que les 
doigts; les ailes é t ro i t e s , s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e 
é t an t la plus longue, a r m é e s au poignet d 'un er
got solide, d i r igé en dedans; la queue courte, 
arrondie, f o r m é e de dix rectrices molles, faible
ment pointues. 

LE JACANA PROPREMENT DIT - PARRA JACANA. 

Die Jassana, the common Jacana. 

Caractères. — Le jacana proprement dit ou 
jassana (fig. 170), le type de ce genre, est u n des 

\ oiseaux de marais les plus c o m m u n s de l ' A m é 
r ique du Sud. I l a la t ê t e , le cou , la po i t r ine et le 
ventre no i r s ; le dos, les ailes et les flancs b r u n -
roux ; les r é m i g e s d 'un vert j a u n â t r e , avec la 
pointe n o i r e ; les rectr ices d 'un b r u n - r o u g e â t r e 
f o n c é ; l 'œi l j aune p â l e ; le becrouge,avec la poin te 
j a u n â t r e ; la c a l l o s i t é f ron ta le et les caroncules 
buccales rouge-de-sang; les tarses d 'un gris de 
p l o m b ; l 'ergot j aune . Les jeunes ont toute la 
face du corps d 'un blanc t a c h é de j a u n e ; le haut 
de la t ê t e et la nuque n o i r s ; le dos b r u n ol ivâ
tre. Cet oiseau a de 25 à 28 cent, de l o n g ; la 
longueur de l 'aile est de 14 cent. , celle de la 
queue de 6, celle des tarses, ainsi que celle du 
doigt m é d i a n , de 55 m i l l i m . , celle de l 'ongle de 
ce doigt de 20 m i l l i m . , celle du doigt p o s t é r i e u r 
de 24 m i l l i m . , celle de son ongle de 40. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Depuis la 
Guyane, jusqu 'au Paraguay, i l n'est eau do r 
mante, en partie couverte de grandes feui l les 
flottantes, o ù l 'on ne trouve le jacana. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A i m é par
tout à cause de sa b e a u t é , jouissant de la paix la 
plus c o m p l è t e , le jacana vulgaire s ' é t ab l i t au v o i 
sinage des habi tat ions, dans les canaux de d é r i 
vat ion des plantat ions. D ' a p r è s le pr ince de 
W i e d , on le voi t dans tous les marais, dans les 
prairies humides et m a r é c a g e u s e s , a u p r è s de la 
cô te comme dans l ' i n t é r i e u r des terres, et j u s 
qu 'au m i l i e u des f o r ê t s vierges. I l marche fac i 
lement sur les larges feuil les des plantes aquat i 
ques q u i nagent à la surface de l 'eau. A 
l 'approche d 'un canot, i l s'envole, mais pour 
s'abattre b i e n t ô t . C'est un charmant spectacle 
de Je voir cou r i r avec la plus grande r a p i d i t é 
sur les larges feuilles des n é n u p h a r s . A u m o 
ment de se poser, i l lève dans les airs ses ailes 
é l égan t e s , et é t a l e aux rayons du soleil ses b r i l 
lantes r é m i g e s d 'un ver t j aune . I l surpasse en 
b e a u t é les superbes fleurs au-dessus desquelles 
i l se meut. A u momen t de s'abattre ou de se le
ver, i l f a i t entendre son c r i , une sorte de r i c a 
nement. C'est un avertissement pour ses compa
gnons ; i l crie aussi lo r squ ' i l est surpr is et q u ' i l 
cherche à f u i r . 

« Dès que l ' un ou l 'autre de ces oiseaux, d i t 
Schomburgk, remarque quelque obje t suspect, 
i l é t e n d le cou , f a i t entendre sa voix p e r ç a n t e -
toute la bande l u i r é p o n d , et ils s 'enfuient l ' u n 
a p r è s l 'autre. » 

Le jacana se n o u r r i t d'insecles aquatiques, de 
larves et de graines de plantes m a r é c a g e u s e s - i l 
p a r a î t ê t r e o c c u p é toute la j o u r n é e à c h e r c h e r a 

! nour r i tu re . Son n id est g r o s s i è r e m e n t cons t ru i t 
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au bord d'un marais ou d'un fossé . Souvent ses 
œ u f s reposent sur la terre nue. Ces œuf s , au 
nombre de quatre ou six, sont m a r q u é s de points 
jaune-brun, sur un fond b l e u â t r e ou gris-de-
plomb ve rdâ t r e . Les jeunes suivent leur m è r e , 
dès qu'ils sont éclos . 

C a p t i v i t é . — D'après le prince de W i e d , i l 
ne serait pas dif f ic i le d'habituer des jacanas à 
vivre en cap t iv i t é , surtout si on leur donne quel
que l ibe r t é , si on les tient dans une cour par 
exemple. 11 est probable qu'on a m è n e r a en E u 
rope quelques-uns de ces gracieux oiseaux v i 
vants : on ne semble pas en avoir encore fait 
l'essai. 

LES HYDROFAISANS — 
BYDROPHASIANUS. 

Caractères. — Les hydrofaisans ou les fai
sans d'eau, qui habitent le sud de l 'Asie, diffè
rent du jacana et de ses congénè re s , par l'absence 
de cal losi té frontale et de caroncules buccales, 
et par la longueur extraordinaire de leurs quatre 
rectrices m é d i a n e s . Ils en di f fèrent aussi par la 
forme de l 'ai le, les deux p r e m i è r e s r émiges 
é t an t les plus longues ; par leur bec plus mince , 
leurs tarses plus forts et leurs doigts relative
ment plus courts. 

L'HYDROFAISAN DE CHINE — IIYDROPHASIANUS 
SINENSIS. 

Der Wasserfasan, the Chinese Jacana. 

Caractères. — L'hydrofaisan de Chine a le 
haut de la tê te , la face, le menton, le cou et le 
haut de la poitrine blancs; la partie pos té r i eure 
du cou d'un blanc j a u n â t r e , séparée de la partie 
a n t é r i e u r e par une ligne no i re ; le dos brun-ol i 
vâ t re f o n c é , à reflets pourpres; les couvertures 
supé r i eu res des ailes blanches ; une tache blanche 
à la t ê t e ; la poitrine d'un brun-noi r f o n c é ; les 

couvertures in fé r i eu res des ailes brunes ; la 
p r e m i è r e r é m i g e e n t i è r e m e n t noire, la seconde 
presque e n t i è r e m e n t de cette couleur, la troi
s ième et les suivantes blanches, avec la pointe et 
les barbes externes noires ; l 'œil brun foncé, le 
bec bleu à la racine, ve rdâ t r e à la pointe; les 
tarses d'un vert b l e u â t r e pâ l e . Le mâle a 50 cent. 
de long, et 66 cent, d'envergure; la longueur de 
l'aile est de 22 cent., celle de la queue de 27. 
La femelle est plus grande que le m â l e ; Jerdon 
en a m e s u r é une qu i avait 55 cent, de long et 
82 cent, d'envergure. 

En hiver, cet oiseau a le dos b run -pâ l e , cou
leur de corne; les petites couvertures ondulées 
transversalement; le haut de la tête et le bas du 
dos bruns; une ligne sus-oculaire blanche; la 
partie a n t é r i e u r e de la tê te t ache tée de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce bel oisea i 
habite les Indes et Ceylan. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L'hydl'ûfai-
san ne pa ra î t pas cra in t i f : le chasse-t-on d'une 
feuil le flottante de lotus, i l ne cherche pas à se 
cacher. Son c r i , pendant la saison des amours, 
peut se noter : djioub djioub djioub. D'autres au
teurs disent que ce cr i ressemble au miaulement 
du chat, ou au gloussement d'une poule effrayée; 
on pourrait le rendre, d ' après eux, par ; heiho. 

L'hydrofaisan se nourr i t surtout de plantes, 
de petits mollusqueset d'insectes aquatiques.Son 
nid est flottant, et fai t de débr is de grandes plan
tes. En ju i l l e t ou en aoû t , on y trouve de quatre 
à sept œ u f s , d'un brun de bronze et verts. 

En hiver, les hydrofaisans vivent en société. 
En blesse-t-on un, i l est di f f ic i le de le retrouver; 
i l plonge et ne laisse sortir de l'eau que son 
bec pour respirer. 

La chair de cet oiseau passe pour être déli
cate. 

C a p t i v i t é . — Bly th assure avoir parfaitement 
réussi à le garder en capt iv i té . 

L E S G A L L 1 N U L 1 D É S — GALL1NUL/E. 

Die Wasstrliûhner, the Water-Hens. 

C a r a c t è r e s . — Les gal l inul idés forment une 
famil le riche en espèces , qu i est r é p a n d u e dans 
les zones chaudes et t e m p é r é e s . Les oiseaux qui 
la composent, ont le corps épa is , le cou de lon
gueur moyenne, la tête grosse; le bec court , gé
n é r a l e m e n t for t , haut, épais , à arôLe dorsale 
convexe, souvent une cal losi té frontale nue; des 

tarses forts , moyennement élevés ; les doigts 
très- longs, libres ou munis la té ra lement de lobes 
membraneux; les ailes t rès-courtes , subaignës 
ou obtuses; la queue t r è s - c o u r t e ; le plumage 
mou , abondant, épa is , de couleur plus ou moins 
uni forme. Les organes internes ressemblent à 

ceux des ra l l idés . 
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I l l eurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les g a l l i n u -
l idés sont des oiseaux de marais accomplis , quel 
ques-uns m ê m e de v é r i t a b l e s oiseaux aquati" 
ques. Rs habitent les lacs couverts de roseaux, 
les grands marais, les é t a n g s , les rives des cours 
d'eau couvertes de joncs et de plantes aqua t i 
ques; mais tou jour s des eaux douces. I l s vivent 
au m i l i e u des joncs , sur tout au-dessus de l 'eau 
que recouvre un tapis de v é g é t a t i o n . I l s courent 
moins bien que les r â l e s , mais ils les surpassent 
par leur h a b i l e t é à nager et à p longer ; c o m m e 
eux, ils n 'ont qu un vol l o u r d , vac i l lan t , f a t i 
gant. Ce ne sont pas des oiseaux sociables; une 
fois qu ' i ls ont choisi un domaine, ils le gar
dent et en chassent leurs semblables, et m ê m e 
les autres oiseaux. Ils fon t preuve dans ces c i r 
constances d 'un courage au-dessus de leur faible 
ta i l le . Ils at taquent et tuent les petits oiseaux, 
et d é t r u i s e n t beaucoup de c o u v é e s . Par contre, ils 
se mont ren t t r è s - a i m a n t s à l ' éga rd de leurs con 
jo in ts , et les parents t é m o i g n e n t un v i f attache
ment à leur p r o g é n i t u r e . 

Leur n i d est assez g r o s s i è r e m e n t f a i t de joncs 
et de roseaux; i l est é tab l i au m i l i e u de ces 
plantes, ou tout a u p r è s ; parfois i l f lot te à la sur
face de l 'eau. Les jeunes éc losen t couverts d 'un 
duvet t r è s - m o u , de couleur f o n c é e . A p r è s la sai
son des amours, jeunes et vieux qu i t t en t leur 
patrie en compagnie, et se d i r igen t dans des con
t r é e s plus favorables, pour y muer . Quelques es
p è c e s septentrionales s'en vont jusque dans l ' i n 
t é r i e u r de l ' A f r i q u e ; celles q u i habi tent les 
tropiques, ne sont qu'errat iques. 

Les ga l l inu l idés se nourrissent sur tout d ' a l i 
ments v é g é t a u x . 

Chasse. — On fa i t la chasse à tous les ga l l inu
l idés. Leur chair est bonne, quoique i n f é r i e u r e à 
celle des autres oiseaux aquatiques. De plus, là 
où ils sont t r è -snombreux, ils causent de notables 
d é g â t s , ce q u i jus t i f i e leur destruct ion. Us ont 
beaucoup à souf f r i r aussi des attaques des ra
paces, sur tout des f a l c o n i d é s ; ils leur é c h a p p e n t 
souvent en plongeant ou en se cachant dans les 
roseaux. 

C a p t i v i t é . — On peut t r è s - f a c i l e m e n t hab i 
tuer les ga l l inu l idés au r é g i m e de la vo l iè re et 
les conserver fo r t longtemps. La p lupar t devien 
nent extraordinairement p r i v é s ; i l en est m ê m e 
qu 'on peut laisser l ib rement sort ir et ren t re r , 
et qu i suivent leur m a î t r e dans ses promenades. 
Quelquefois ils deviennent g ê n a n t s par leur ar
deur querelleuse; quelques-uns m ê m e se r e n 
dent nuisibles en tuant lesjeunes volailles. 
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L E S P O R P H Y R I O N S — PORPHYRIO. 

Die Sultanshùhner, the Sultan-Hens. 

Le type de ce genre, le plus beau des gallinu
l idés d 'Europe, jouissait d é j à , chez les Grecs et 
les Romains, d'une certaine es t ime; on l ' é leva i t 
dans des temples et i l é t a i t mis sous la protec
t ion des d ieux. A u j o u r d ' h u i , l ' on agit aut rement 
à son é g a r d ; cependant, on le chasse moins que 
les autres g a l l i n u l i d é s ; on l u i t ient compte de sa 
b e a u t é . 

C a r a c t è r e s . — Les porphyr ions ou poules sul
tanes, comme on les a aussi n o m m é s , sont des o i 
seaux de tai l le moyenne, à bec f o r t , du r , é p a i s , 
t r è s - é l e v é , presque aussi long que la t ê t e ; d i l a t é 
sur le f r o n t en une grande ca l los i t é q u i s ' é t e n d 
au de là des y e u x ; leurs tarses sont longs, f o r t s ; 
leurs doig ls , grands, c o m p l è t e m e n t s é p a r é s ; 
leurs ailes, assez longues, obtuses, la q u a t r i è 
me r é m i g e é t a n t la plus l o n g u e ; leur queue est 
re la t ivement longue, a r rond ie ; leur p lumage, 
lisse, à couleurs vives et superbes. 

LE PORPHYRION BLEU — PORPHYRIO 
H Y JOINT IIINU S. 

Das Pur/mrhuhn, the Haycintldne Gallinule. 

Caractères. — Le porphyrion bleu (fig.lH ) a la 
face et la partie a n t é r i e u r e du cou bleu-turquoise ; 
l ' occ iput , la nuque, le bas-ventre et les cuisses 
bleu-indigo f o n c é ; le bas de la p o i t r i n e , le dos, les 
couvertures des ailes e l les r é m i g e s d 'un bleu- in
digo plus v i f ; le c roup ion b lanc ; l 'œi l d 'un rouge 
p â l e , e n t o u r é d 'un cercle é t r o i t , j a u n e ; le bec 
blanc, avec la ca l los i t é f ronta le rouge ; les tarses 
couleur-de-chair r o u g e â t r e . Cet oiseau a 50 cent. 
de long et 88 cent, d 'envergure. Les jeunes ont 
le dos gr is -bleu, le ventre t a c h e t é de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le po rphy-
r i o n b leu habi te les loca l i t é s humides et m a r é c a 
geuses de l ' I t a l ie et de l 'Espagne, et probable
ment du nord-ouest de l ' A f r i q u e . 

LE PORPHYRION A DOS VERT — PORPHYRIO 
CHLORONOTOS. 

Die Dikme, the Dikme. 

Caractères. — Dans le nord-est de l'Afrique, 
le p o r p h y r i o n b leu est r e m p l a c é par une e s p è c e 
voisine, le dikmé, comme l 'appellent les Arabes. 
Cette e s p è c e a la part ie p o s t é r i e u r e du coude la 
part ie a n t é r i e u r e des ailes b l eu - ind igo la par t ie 
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an t é r i eu re du cou bleu turquoise ; la poitrine 
bleu-indigo, cette teinte passant peu à peu au 
noir a rdo isé du ventre; le manteau vert f o n c é ; 
l 'œil b r u n - j a u n â t r e ; le bec rouge-de-sang; les 
tarses d'un rouge brique. Cet oiseau a 47 cent. 
de long et 82 cent, d'envergure. 

D i s t r i b u t i on g é o g r a p h i q u e des p o r p h y r i o n » . 
— Le porphyrion bleu se trouve en nombre plus 
ou moins grand, suivant les années , en Sardaigne, 
en Sicile, le long des lacs de la côte orientale 
de l'Espagne, surtout du lac d 'Albufé ra , dans le 
royaume de Valence. I l est assez commun en 
Algér ie . Le porphyrion à dos vert habite tous les 
lacs de la côte égyp t i enne et s 'é tend, vers l'est, 
jusqu'en Syrie et dans les pays de l 'Euphrate. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e des porphy
r ions . — Tous les porphyrions habitent les ma
rais, au voisinage de champs de céréa les , les 
r iz ières qu i sont continuellement s u b m e r g é e s et 
deviennent de vrais m a r é c a g e s . 

D 'après mes observations, le porphyrion à dos 
vert est un oiseau migrateur, qui arrive à la fin 
d 'avr i l , et part en septembre; mais, autant que 
j ' a i pu le constater, i l ne suit pas le N i l dans ses 
voyages; du moins ne l'ai-je jamais vu dans le 
bassin s u p é r i e u r de ce fleuve. Le porphyrion bleu 
é m i g r é aussi; quelques-uns cependant passent 
l 'hiver dans la local i té où ils se sont reproduits. 
Salvadori a c h e r c h é à d é t e r m i n e r l ' époque de ses 
migrat ions; mais tout ce qu ' i l a pu é tab l i r , c'est 
que ces oiseaux sont plus communs, en Sicile et 
en Sardaigne, au mois d'avril que dans toute 
autre pér iode de l ' année ; i l en conclut qu'ils 
é m i g r e n t en hiver et reviennent au printemps. 

Tous les porphyrions ont les m ê m e s m œ u r s , 
et ressemblent beaucoup, sous ce rapport, à 
notre poule d'eau ; mais ils ont un port plus 
fier, une allure plus majestueuse. Leur d é m a r c h e 
est m e s u r é e , é l é g a n t e ; ils posent lentement, 
prudemment un pied devant l 'autre; rappro
chent les doigts au moment où ils lèvent la 
jambe, les éca r t an t quand ils la posent, de façon 
à couvrir une grande surface; à chaque pas 
correspond un hochement de queue. Comme la 
poule d'eau, les porphyrions peuvent se mou
voir, moi t i é volant, moi t ié courant, sur une 
surface l lol tanle de feuilles aquatiques. Ils na
gent bien, et le font sans y ê t re contraints; ils 
fiotlent l é g è r e m e n t à la surface des eaux, et pro
gressent en incl inant gracieusement la tê te . Au 
vol, ils d i f fèrent des autres gal l inul idés par leur 
b e a u t é , mais non pas par la faci l i té de leurs mou
vements. Ils n'aiment pas à s 'élever dans les 
airs; ils volètent d'ailleurs maladroitement, et 

s'abattent bientôt dans un four ré de joncs, de 
roseaux, de hautes herbes, où ils peuvent se 
cacher. Leurs longues pattes rouges, qu'ils lais
sent pendre en volant, leur sont un superbe or
nement, mais les font r econna î t r e de lo in . Leur' 
voix ressemble au gloussement de la poule el 
au cr i de la poule d'eau, seulement i l est plus 
fo r t et plus grave que celui-ci. 

Les observateurs ont por té des jugemenst très-
différents sur l 'intelligence de ces oiseaux. On 
ne peut pas nier que le porphyr ion bleu ne soit 
craintif , mais i l est prudent, et des poursuites le' 
rendent t r è s -méf ian t . Temminck, reproduisant 
un récit de Cantraine, raconte que le porphyrion 
bleu, quand i l se voit m e n a c é , enfonce sa tête 
dans l'eau et se croit en s û r e t é ; tous les autres 
observateurs se taisent sur ce point, et les Arabes, 
auxquels pareil fa i t n 'aurait point échappé, ne 
m'en ont jamais p a r l é . D 'après mes propres ob
servations, je puis dire que le porphyrion à dos 
vert a les m ê m e s m œ u r s que la poule d'eau; que 
comme celle-ci i l v i t par paires ; qu ' i l évite la 
société de ses semblables, et habite un certain 
domaine dans lequel i l ne souffre aucun autre 
couple. Le porphyrion bleu doit, sans doute, 
faire de m ê m e . 

Les porphyrions ont le m ê m e régime que 
les autres ga l l inul idés . Ils se nourrissent exclu
sivement, dans certaines saisons, de substances 
végéta les , de jeunes pousses de céréales, d'her
bes, de feuilles, de graines, surtout de riz. 
Pendant la saison des amours, ils rôdent sans 
cesse dans les marais, cherchant des nids pour 
les pil ler . Ils dé t ru i sen t les couvées des petits 
comme des grands oiseaux. Dans tout marais 
où habitent des porphyrions, on trouve des 
quan t i t é s cons idé rab les de coquilles d'œufs cas
sés , et l 'on observe souvent, chez les individus 
captifs, des manifestations de leurs instincts 
meurtriers. Comme le feraient des oiseaux ra
paces, ils guettent les moineaux qui s'approchent 
de leur mangeoire ; comme les chats, ils se tien
nent à l ' a f fû t à l ' en t r ée des trous de souris. D'un 
seul coup de bec, ils tuent leur victime ; ils la 
prennent alors avec une patte, la déchirent et 
en portent les morceaux à leur bec avec l'autre 
patte. Tr i s t ram en a vu tuer des canetons ; pour 
m o i , je les ai souvent observés faisant la chasse 
aux moineaux. 

Avant la pariade, les porphyrions se tiennent 
surtout dans les r i z i è res ; mais, lorsqu'ils nichent, 
ils s 'é tabl issent au mi l i eu des joncs et des ro
seaux. Leur n id , toujours bien caché , et le plus 
ordinairement établ i au ras de la surface de 
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l'eau, est fa i t de tiges d'herbes, de r i z , de joncs , 
de feuilles de roseaux ; sa s t ruc ture est assez 
gross iè re , et i l ressemble un peu à celui de la 
poule d'eau. La ponte a l ieu en ma i : elle est de 
trois à c inq œ u f s un peu plus gros que ceux de la 
gelinotte des bouleaux; de fo rme o v o ï d e , à co
quil le lisse, peu b r i l l an t e , m a r q u é e , sur un fond 
jaune o c r a c é , sombre ou gr i s - roux , de taches 
^violacées, sur lesquelles se d é t a c h e n t d'autres 
taches i so lées d 'un b r u n r o u g e â t r e . T r i s t r a m les 
d é c r i t comme les plus beaux œ u f s q u i soient 
connus. Les jeunes é c l o s e n t couverts d 'un duvet 
b leu-no i r ; i ls ont le bec, la ca l los i té f ronta le et 
les tarses b l e u â t r e s , et i ls apprennent bien vite à 
nager et à plonger . Les deux parents les guident , 
vei l lent sur eux avec sol l ic i tude , les p r é v i e n 
nent de l 'approche du danger. Dans les loca l i tés 
où peu de dangers les menacent, i ls sont t r è s -
confiants. 

C a p t i v i t é . — Jerdon raconte qu'aux Indes 
on en lève souvent les œ u f s de l ' e spèce qu i ha
bite ces c o n t r é e s , qu 'on les f a i t couver par des 
poules domestiques, lesquelles é l è v e n t lesjeunes. 
Je ne sais si on fa i t de m ê m e en I ta l ie ; mais, en 
É g y p t e , on prend souvent de jeunes porphyr ions 
à dos vert pour les é lever . Us s'apprivoisent fa 
ci lement, s 'habituent aux gens de la maison, 
vivent en paix avec les poules, autant du moins 
que celles-ci n 'ont pas de poussins. On les voi t 
se promener dans les cours, dans les jardins , 
dans les rues; entrer dans les maisons, et venir 
mendier quelques b o u c h é e s lorsqu 'on est à t a b l e ; 
ils sont, en u n mo t , un vé r i t ab l e ornement des 
fermes de ce pays. 

Les porphyrions se t rouvent en t r è s - g r a n d 
nombre sur les m a r c h é s e u r o p é e n s ; chaque 
amateur peut donc s'en procurer . Leur p r ix est 
si peu é levé ; leur entret ien, en é t é , si facile ; leurs 
allures sont si charmantes, que j e ne puis assez 
les recommander . Si on leur donne en hiver un 
endroit chaud ou tou t au moins a b r i t é , on 
peut les conserver plusieurs a n n é e s ; ils se repro
duisent quand on les laisse cour i r dans un en
clos spacieux, ou mieux dans u n j a r d i n . Us ont 
dé jà n i ché plusieurs fois dans les ja rd ins zoolo
giques. 

LES POULES D'EAU - STAGNICOLA 

Die Moorhùhner, the Moor-Hens. 

Caractères. — Un bec conique, comprimé 
l a t é r a l e m e n t , à tranchants a c é r é s , finement den-
L l é s , et s u r m o n t é d'une ca l los i t é f rontale ; de 

1 grandes pattes ; des doigts longs, à face p lan
taire large, munis de lobes membraneux ; des 
ailes larges, s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e r é m i g e é t a n t 
la plus longue ; une queue cour te , f o r m é e de 

j douze pennes, u n plumage s e r r é et abondant , 
! tels sont les c a r a c t è r e s des poules d'eau ou 

gallinules, genre r e p r é s e n t é dans nos pays par 
l ' e s p è c e suivante. 

LA POULE D'EAU OKDLXAIIVE — STAGNICOLA. 
CHLOIiOfVS. 

Das Teiehhuhn, the common Water-Hen. 

Caractères. — Malgré son plumage très-sim
ple, la poule d'eau est un bel oiseau. Le m a n 
teau et le bas d u dos sont b r u n - o l i v â t r e f o n c é , 
le reste d u corps est gris-ardoise f o n c é ; les 
flancs sont t a c h e t é s de blanc, et le c roup ion est 
e n t i è r e m e n t blanc. L ' i r i s a trois cercles concen
triques : l ' in terne j a u n e , le moyen gr is -noir , 
l 'externe rouge ; le bec est rouge à la base, jaune 
à la pointe ; les tarses sont d 'un vert j a u n â t r e . 
Cet oiseau a 33 cent, de l o n g . e l 6 3 cent, d 'en
vergure; la longueur de l 'ai le est de 22 cent. , 
celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La poule 
d'eau ordinai re habite presque toute l 'Europe, et 
probablement aussi la partie occidentale de 
l 'Asie centrale. On la rencontre ra rement en 
A f r i q u e . E n Europe, elle est c o m m u n e par tout , 
les c o n t r é e s les plus septentrionales e x c e p t é e s ! 
En Al lemagne , c'est un oiseau migra teur , q u i ar
rive à la fin de mars, et repar t en octobre . Dans 
le M i d i , elle est s é d e n t a i r e ou e r ra t ique . 
Quelques ind iv idus passent l ' h ive r dans nos 
c o n t r é e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les poules 
d'eau voyagent la n u i t , probablement par paires 
et accomplissent une partie de leur route à p i e d ' 
du moins en a-t-on t r o u v é q u i , par leurs a l l u 

res, jus t i f i a ien t cette supposi t ion . A u pr in temps 
e l l e s r e v i e n n e n t à l e u r s é t a n g s , o rd ina i rement par 
couples. Le m â l e et la femel le a r r ivent la m ê m e 
nu i t , rarement l ' u n a p r è s l 'autre. Cependant 
Naumann , q u i en observa longtemps une paire 
remarqua que t a n t ô t c ' é t a i t la femel le , t a n t ô t le 
m â l e q u i a r r iva i t le p remier . Une fois , la femel le 
apparut seule ; elle chercha, mais en vain, à at
t i r e r a u p r è s d'elle quelque m â l e qu i passait, et 
elle d isparut a p r è s deux semaines de s é j o u r . 
Une autre fois , le m â l e v in t seul ; i l ne cessait 
j o u r et n u i t de fa i re re ten t i r ses cris d 'appel , 
auxquels i l m ê l a i t des sons te l lement p la in t i f s ! 
qu 'on ne pouvait l 'entendre sans ê t r e é m u . E n f i n ! 
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au bout de cinq jours, la femelle arriva. Lors
qu 'un couple a pris possession d'un é t ang , i l ne 
s ' inquiè te nullement des cris de ses semblables 
qu i traversent les airs. Un des conjoints est-il 
seul, i l r épond à ceux-ci, i l les invite par ses 
cris à venir a u p r è s de l u i . La poule d'eau qu i 
passe s ' a r rê te , déc r i t un cercle dans l 'air, se 
demandant, semble-t-il , ce qu'ellea à faire, puis, 
g é n é r a l e m e n t , elle continue sa route. 

La poule d'eau recherche de p r é f é r e n c e les 
petits é tangs dont les bords couverts de joncs 
et de gazon sont o m b r a g é s par des roseaux et 
des buissons, et dont la surface de l'eau dispa
ra î t , au moins en partie, sous un tapis de plan
tes aquatiques. Chaque paire aime à pos
séder en toute p rop r i é t é un é t a n g ; elle n'y veut 
pas de voisin. Ce n'est que dans les pièces d'eau 
for t é t e n d u e s que s 'é tabl i ssent plusieurs couples, 
chacun ayant son propre domaine, qu ' i l dé fend . 
Plusieurs é t a n g s sont-ils r a p p r o c h é s , les mâles 
font des incursions dans les domaines les uns 
des autres, mais ils en sont chaque fois chassés 
par les p rop r i é t a i r e s l ég i t imes , qui réun i ssen t 
leurs efforts pour é loigner l ' in t rus . 

On c o n n a î t bien les m œ u r s et le genre de vie 
de la poule d'eau ordinaire; car elle s 'établi t 
souvent tout au voisinage de l 'homme, et se 
laisse facilement observer, là du moins où on ne 
la poursuit pas. Mon p è r e et Naumann en ont 
d o n n é d'excellentes descriptions.Lapoule d'eau, 
selon Naumann, est un charmant oiseau, bien 
fai t pour captiver l 'affection de quiconque lu i 
accorde quelque attention. Grâce à un certain 
d e g r é de confiance, elle ne se dé robe pas à la vue, 
et son port hardi , ses allures joyeuses lu i ont valu 
l ' ami t ié de bien des personnes. Ses mouvements 
var iés , toujours é légants , semblent indiquer tan
tôt de la douceur et de la t r anqu i l l i t é , t an tô t de 
la joie et de la gaie té , bien rarement d e l à colère 
ou de la mauvaise humeur. Dans son port, elle 
accuse des formes et prend des allures qui sont 
t r è s -agréab les à voir . Les ex t rémi tés de ses ailes 
se croisent au-dessus du croupion ; la queue, 
relevée verticalement, est presque continuelle
ment agi tée par un petit hochement ; le cou est 
l égè remen t r e c o u r b é en S et le tronc presque 
horizontal . Quelque objet i n a c c o u t u m é a-t-il 
f r a p p é ses yeux, elle allonge le cou, son corps 
se projette en avant, sa queue, plus é ta lée , s'a
gite plus rapidement. Tout en elle exprime l ' é 
légance unie à la hardiesse. 

Quand elle nage, on la voit remuer ses pattes 
avec une telle vitesse, que, ma lg ré l'absence to
tale de palmatures, elle glisse rapidement à la 

surface de l'eau. Tout en nageant, elle regarde 
de tous les côtés et elle baisse la tê te à chaque 
coup de pattes. De temps à autre elle s 'arrête, se 
pose sur quelque branche, sur une tige de roseau, 
de p ré f é r ence sur un morceau de bois flottant; 
elle nettoie son plumage, l 'oint de matière 
grasse, se remet à nager, ou s'en va dans les 
roseaux et dans les herbes, pour les fouiller. 
L 'é t roi tesse de son corps, la longueur de ses 
doigts l u i sont alors d'un grand secours. Elle 
peut, grâce à ses formes sveltes, se glisser au 
mi l ieu des four rés les plus s e r r é s ; grâce à 
l ' é t endue de ses doigts, elle peut courir très-
facilement sur des surfaces recouvertes à 
peine d'une mince couche d'herbes ou de joncs; 
ses doigts couvrent une telle surface, qu'elle se 
soutient là où d'autres oiseaux enfonceraient: ils 
lu i servent aussi à grimper a i sémen t le long des 
roseaux. D'une seule patte, elle peut embrasser 
plusieurs tiges, et monter et descendre ainsi 
sans danger. Sur le sol ferme, elle marche faci
lement, rapidement, à grands pas. Lorsqu'elle 
est chassée , elle court aussi vite que le chien qui 
la poursuit. Souvent on la voit s'avancer assez 
loin sur la surface de l'eau recouverte de quel
ques feuilles, puis s'envoler. Elle plonge admi
rablement, et lorsqu'un danger la menace, elle 
d ispara î t subitement sous l'eau. A l'aide de ses 
ailes, elle nage rapidement entre deux eaux, sort 
de temps à autre le bec pour respirer, et continue 
ainsi sa fu i te . Elle vole p é n i b l e m e n t , lentement, 
en ligne droi te , en rasant d'ordinaire la surface 
de l'eau, avec le cou et les pattes étendues. Ce 
n'est que quand elle a atteint une certaine hau
teur que son vol devient plus facile. 

« La poule d'eau, dit mon pè re , a un talent 
tout part iculier pour se cacher. Là même où 
les roseaux sont rares, elle sait si bien se tapir, 
q u ' i l est impossible de la retrouver. Elle se tient 
le corps sous l'eau, ne sortant que la tête , qu'elle 
cache entre les roseaux. Un chien d'arrêt s'ap-
proche- t - i l , elle plonge et se met ainsi en sû
re té . J'ai vu des exemples surprenants de la fa
cili té avec laquelle elle se rend invisible. Nous 
chassions un jour une poule d'eau, qui disparut 
subitement. Je savais où elle s 'était cachée, mais 
ce ne f u t q u ' a p r è s de longues recherches que je 
l ' ape rçus , tapie contre la rive, de telle façon 
qu'on n'entrevoyait que le rouge de son bec. 
Elle é ta i t à un endroit où l'on n'aurait pas cru 
qu'un peli t passereau pû t se cacher. 

« Une autre fois, je t i ra i une poule d'eau dans 
un petit é t a n g où ne poussaient que quelques 
touffes d'herbes, et qui n'avait pas douze pas de 
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d i a m è t r e : elle disparut . Nous f î m e s à plusieurs 
reprises fou i l l e r l ' é t a n g par un bon chien de 
chasse, mais ce f u t en va in . U n des chasseurs se 
déshab i l l a , entra dans l 'eau, explora le fond et 
la surface, et ne put t rouver trace de l 'oiseau. 

« Une autre poule d'eau que j e l i r a i plongea 
i m m é d i a t e m e n t et ne reparut p lus . Un de mes 
amis chercha une perche, en frappa l 'eau par
tout où l'oiseau pouvait ê t r e ; i l reparut , et on le 
tua. Une autre encore, q u i disparut de la m ê m e 
f a ç o n , f u t a p r è s de longues recherches t r o u v é e 
au f o n d de l 'eau, c r a m p o n n é e à des herbes; 
nous p û m e s la prendre avec la ma in . » 

La voix de la poule d'eau ordinaire est for te et 
p e r ç a n t e . Son c r i d'appel peut se rendre par : 
terr terr ; son c r i d'averti-sement, pa r : kerr, 
tett tett. Quand elle s'adresse aux petits, elle crie 
fa ib lement : gourr gourr. On l 'entend encore 

Bl<KHM. 

pousser une sorte de g r incement , ou un c r i fort. : 
kurg, q u i semble ê t r e l 'expression de la t e r reur . 
Pendant ses voyages, elle f a i t entendre un cr i 
hau t et retentissant : keck keck. 

La poule d'eau ord ina i re est éve i l l ée de bon 
m a t i n , et ne se l ivre que t a rd au repos. 
Dans les é t a n g s é lo ignés des habitat ions, elle se 

j cache tou t le j o u r dans les roseaux ; ce n'est que 

; le soir et le ma t in qu 'el le se mon t re dans les en
droits d é c o u v e r t s . A l 'approche d 'un h o m m e , 

J elle f u i t rapidement et gagne une cachette. Mais 
là où elle s'est h a b i t u é e à l ' homme , où elle sait 
qu'elle en est p r o t é g é e , elle devient t r è s - h a r d i e . 

Deux poules d'eau q u i habi ta ient un é t a n g , 
tout p r è s du j a r d i n de Naumann , é t a i e n t aussi 
p r i v é e s que des an imaux domest iques ; elles sa
vaient dist inguer les personnes qu'elles connais
saient de celles qu i l eur é t a i e n t inconnues ; mais 

I V — 400 



706 

elles n'aimaient pas qu'on eût longtemps l 'œil 
sur elles. Elles oubliaient m ê m e les vexations 
dont elles é ta ien t l 'objet : ainsi, ap rès avoir 
tenu dans la main l'une ou l 'autre, on l u i rendait 
la l ibe r té , et, au bout de quelques jours , la p r i 
sonnière d'un moment avait oubl ié cette m é s a 
venture. Les autres animaux leur é ta ien t ant i 
pathiques; elles fuyaient les chiens et ne vivaient 
pas en bons rapports avec les poules. Leur do
mination cherchait à s ' é t endre sur quelques 
oiseaux aquatiques vivant à côté d'elles. Elles 
chassaient les canards, attaquaient les oies; ce
pendant, si ces de rn iè re s arrivaient en nombre. 
les poules d'eau é ta ien t bien forcées de rester 
tranquilles, de subir un repos for t désagréab le . » 

Au printemps, lorsque les couples cherchent 
des endroits pour nicher, les mâles se l ivrent de 
violents combats. Dès que quelque poule d'eau 
é t r a n g è r e se montre, le mâ le s 'é lance sur elle, 
moi t i é nageant, moi t ié courant au-dessus de 
l'eau, les ailes écar tées , la tête ba i s sée ; i l la sai 
sit, la frappe du bec et des pattes, lu i donne des 
coups d'aile. S'il ne peut la déc ider à la retraite, 
i l appelle sa femelle à son aide. De pareils com
bats ont encore l ieu lorsque le n id est dé jà com
m e n c é . 

Le nid de la poule d'eau repose d'ordinaire 
sur des feuilles de jonc fléchies, ou entre p lu
sieurs souches de joncs, au-dessus de la surface 
de l'enu. U est rarement établi à sec, sur quel
que é m i n e n c e du sol. L'oiseau le pose volon
tiers sur des morceaux de bois, par exemple, sur 
les planches des cabanes à canards qui flottent. 
Le mâle et la femelle travaillent de concert à sa 
construction ; parfois, ils le font avec beaucoup 
de soins; mais le plus souvent, i l est gross ière
ment bât i . I l est fait de feuilles de jonc f ra îches 
ou sèches , r angées par couches les unes au-
dessus des autres, en t re lacées dans le haut, et en 
forme de coupole. La cavité en est profonde. 
Lorsque le nid est t e r m i n é , la femelle commence 
à pondre, et au bout d'une quinzaine de jours 
environ, la couvée , composée de sept à onze 
œufs , est complè t e . Ces œ u f s sont relativement 
grands, à coquille épaisse, finement grenue, lisse, 
terne, p a r s e m é e sur un fond jaune-roux pâle 
de points d'un gris violet et d'un gris c e n d r é , 
auxquels sont mêlés d'autres petits points, de 
petites taches et des traits d'un brun cannelle 
et d'un b run roux. Les deux parents les couvent 
pendant vingt ou vingt et un jours ; le mâle ne 
relaye sa femelle que le temps suffisant pour 
qu'elle cherche sa nourr i ture. Une fois l ' incu
bation c o m m e n c é e , r ien ne peut faire aban

donner leurs œuf s aux parents. Naumann fit 
combler l ' é tang qu i é ta i t auprès de son jardin, 
alors que les poules d'eau couvaient depuis deux 
semaines. Le cercle d'eau se ré t réc i t de plus en 
plus, et à la fin, un ouvrier maladroit jeta de 
la terre sur le n id m ê m e . Cependant, la femelle 
continua à couver, et Naumann fit suspendre 
les travaux j u s q u ' à ce que les petits fussent 
éclos et eussent émig ré vers un autre étang. Mon 
père r e ç u t un n id qui renfermait onze œufs 
t r è s -avancés en déve loppemen t : on entendait 
dé jà piailler les petits. Mon père fit remettre le 
nid à la place où on l'avait pris ; et, bien que 
trois heures se fussent écoulées , la femelle se re
m i t à couver et f i t éc lore ses œufs . 

Les jeunes, après l 'éclosion, restent environ 
vingt-quatre heures dans le nid ; puis la fe
melle les conduit à l'eau, et le mâle les salue de 
ses cris de joie. « Une famille de poules d'eau, 
di t mon pè re , est for t in téressante à observer. 
Les jeunes nagent à côté de leurs parents, ou 
de r r i è r e eux, et sont attentifs à tous leurs mou
vements; ceux-ci ont-ils pris quelque ver ou 
quelque insecte, ils accourent rapidement pour 
le recevoir. A u bout de peu de jours, ils sont 
capables de chercher e u x - m ê m e s leur nourri
ture, et les parents se contentent de les conduire, 
île les avertir, de les p ro t ége r . A u premier si
gnal, ils disparaissent en un cl in d'oeil. Après 
quelques semaines, ils se suffisent à eux-mêmes. 
Les parents se p r é p a r e n t alors à faire une se
conde couvée . » 

Celle-ci a-t-elle é g a l e m e n t réussi , le spectacle 
devient encore plus attrayant. « A u moment où 
les jeunes de la seconde ponte arrivent sur l'eau, 
dit Naumann, ceux de la p r emiè re , à demi adul
tes maintenant, accourent, les reçoivent avec 
ami t i é , leur p r ê t e n t secours, les guident. Grands 
et petits, jeunes et vieux, ces oiseaux ne font 
tous qu 'un c œ u r et qu'une â m e , si j'ose m'ex-
primer ainsi. Les a înées font avec leurs parents 
l ' éduca t ion de leurs jeunes s œ u r s ; elles leur té
moignent amour et sollicitude, leur cherchent 
des aliments, les leur apportent dans leur bec, 
les déposen t devant elles, tout comme les pa
rents l 'ont fait autrefois pour elles-mêmes. Le 
spectacle est des plus charmants quand toute 
la famille vaque sans crainte à ses occupations 
sur la surface d'un petit é t ang . Chacune des 
aînées est tout af fa i rée à donner à manger à 
l'une de ses jeunes s œ u r s ; celles-ci suivent 
t an tô t l 'un de leurs parents, t an tô t une de leurs 
s œ u r s ; leurs piaillements indiquent qu'elles 
ont f a im , et elles acceptent à manger de celle 
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qui leur apporte des aliments la p r e m i è r e . D 'or 
dinaire, le nombre des jeunes de la seconde 
couvée é l a n t i n f é r i e u r à ce lu i de la p r e m i è r e , et 
les parents ne se lassant pas de leur veni r en 
aide, i l en r é s u l t e souvent qu 'une poule d'eau 
de la seconde c o u v é e a deux guides q u i v e i l 
lent sur elle et pourvoient à ses besoins. El le 
nage entre les deux, en recevant à t ou r de r ô l e 
des caresses et des al iments . En cas de danger, 
ce sont encore celles de la p r e m i è r e c o u v é e qu i 
avertissent les autres et les font cacher. » 

Chasse. — En Al lemagne , on ne chasse pas 
la poule d'eau, d'abord parce que le chasseur a 
trop de plaisir à voi r cet oiseau é l é g a n t , en
suite parce que sa chair a un g o û t de vase t rop 
p rononcé pour qu 'on la recherche . I l en est 
autrement dans le m i d i de l 'Europe, où l 'on tue 
tout animal , pourvu q u ' i l paraisse comestible. 

C a p t i v i t é . — Quoique la poule d'eau o r d i 
naire ait un r é g i m e plus animal que végé t a l , 
qu'elle se nourrisse surtout de c o l é o p l è r e s , de 
libellules, d ' é p h é m è r e s , de punaises d'eau et 
d'autres insectes, de mollusques aquatiques ; 
cependant, elle peut fac i lement ê t r e tenue en 
captivité et s'habitue sans peine à un nouveau 
rég ime . Elle supporte bien la perte de sa l i b e r t é , 
contracte ami t i é avec son m a î t r e , devient presque 
aussi pr ivée qu 'un po rphyr ion . Nous en avons eu 
plusieurs qu i couraient dans la cour avec les pou
les, entraient dans les appar tements , arr ivaient 
quand on les appelait, se comporta ient en un 
mot, comme des animaux domestiques. Mais, 
m ê m e en cap t iv i t é , elles prof i ta ien t de tout pour 
se cacher, et le faisaient avec un a r l remarqua
ble. Une d'elles avait é tabl i sa demeure contre 
le mur d 'un fossé , et elle s'y r é f u g i a i t dès qu'elle 
apercevait quelque ennemi . El le resta tou t l ' h i 
ver dans notre cour, d ' o ù elle partai t pour aller 
visiter les é t a n g s d u voisinage. E l le finit par 
trouver une compagne et se fixa avec elle dans 
l 'é tang qu'elle t rouva le plus à son g ré pour se 
reproduire . 

LES FOULQUES — FULICA. 

Die Blàsshûhner, the Coots. 

Caractères. — Quelques auteurs, et parmi 
eux Naumann , ont r a n g é les foulques p a r m i les 
p a l m i p è d e s ; pour nous, nous les regardons 
comme les plus proches voisines des poules 
l 'eau. La s t ructure des pattes e x c e p t é e , les 
foulques ne d i f f è r e n t des poules d'eau que par 
des c a r a c t è r e s ins ignif iants , et nous ne pouvons 
les en s é p a r e r . Les foulques ont le corps épa i s , 

u n peu c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; le cou de l o n 
gueur moyenne ; la t ê t e assez grande ; le beo 
con ique , c o m p r i m é , à t ranchants a c é r é s , l é g è 
rement d e n t e l é s ; la ca l los i t é f r o n t a l e grande ; les 
tarses hauts et f o r t s ; les doigts longs, m u n i s de 
larges lobes membraneux ; les ailes de longueur 
moyenne, s u b a i g u ô s , la d e u x i è m e et la t r o i s i è m e 
r é m i g e é t a n t les plus longues ; la queue f o r m é e 
de quatorze à seize rectr ices. t r è s - c o u r t e , ca
c h é e sous les couvertures, et le p lumage épa i s 
et t r è s - s e r r é . 

LA FOULQUE NOIRE — FULICA ATHA. 

Die Wasserhuhn, the common Coot. 

Caractères. — La foulque noire, que l'on a 
aussi n o m m é e foulque morelle ou macroule, a la 
t ê te et le cou d 'un noi r p ro fond ; tou t le dessus 
du corps d 'un no i r a r d o i s é ; tout le dessous 
d 'un no i r b l e u â t r e ; l ' i r i s rouge - cramoisi 
clair ; la plaque f ronta le d 'un blanc t i r an t sui 
le rose ; le bec b l a n c - r o s é en dessus, plus rouge 
en dessous et b l e u â t r e à la pointe ; les pieds 
d 'un c e n d r é lavé de v e r d â t r e , avec le bas de la 
j a m b e ceint de rouge v e r d â t r e . Les jeunes ont 
le ventre m ê l é de no i r et de gris c la i r , les plumes 
é t a n t largement b o r d é e s de b l a n c ; le manteau 
a des reflets o l i v â t r e s . Cet oiseau a 50 cent, de 
long et 82 cent, d'envergure ; la longueur de 
l 'aile est de 25 cent., celle de la queue de 8. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne peut 
j u s q u ' i c i d é t e r m i n e r avec p r é c i s i o n quelle est 
l ' é t e n d u e de l 'aire de dispersion de la fou lque 
noire . El le se t rouve dans toute l ' E u r o p e ; mais, 
dans le m i d i , elle est r e m p l a c é e par une 
e s p è c e voisine. On l a aussi o b s e r v é e dans l 'Asie 
centrale e l dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e ; i l est 
cependant possible qu 'on l 'a i t confondue aveu 
l'une ou l 'autre de ses c o n g é n è r e s . 

l l œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . — On trouve 
la foulque noire dans toutes les p i è c e s d'eau qu i 
l u i o f f ren t des condit ions convenables. El le évi te 
les fi euves, les torrents ou cours rapides, les 
côtes de la mer, s ' é t ab l i t de p r é f é r e n c e dans des 
bassins à eaux dormantes et profondes, e l dont 
les bords sont couverts de joncs et de roseaux 
é levés . El le est c o m m u n e au bord des lacs et 
des grands é t a n g s . Dans ses quar t iers d 'h iver , 
elle recherche les lacs au voisinage des c ô l e s , 
les grands marais du sud de l 'Europe, du nord 
et du centre de l ' A f r i q u e , que l 'eau en soit douce 
ou s a u m â t r e . 

Elle arrive dans nos pays au p r in temps , ap rè s 
la fonte des neiges ; plus ou moins tô t , suivant 
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les a n n é e s ; elle demeure tout l 'é té au m ê m e 
endroit, erre en automne, puis se r é u n i t à ses 
semblables, pour é m i g r e r avec elles en octobre 
et en novembre. Elle s ' a r rê te pour hiverner là 
où elle trouve des eaux qui ne gèlent pas. 

Comme le montre déjà la structure de ses pat
tes, la foulque noire vi t plus dans l'eau que sur 
la terre, où elle descend rarement, et seulement 
vers m i d i , pour se reposer et pour lisser son 
plumage. Elle court encore assez bien sur un 
sol lisse et u n i , mais elle nage mieux qu'elle ne 
court , et cette allure doit ê t re r egardée comme 
é tan t son allure naturelle. Du reste, l 'on peut 
dire qu'elle passe la majeure partie de sa vie à 
nager. Ses pattes sont des rames excellentes; ce 
qui peut leur manquer en largeur, elles le possè
dent, et au delà , en longueur. Elle plonge parfai
tement, et ne le cède pas, sous ce rapport, à beau
coup de pa lmipèdes . Elle descend à de grandes 
profondeurs et, ses ailes aidant, elle f ranchi t sous 
l'eau d'assez longs espaces. C'est en plongeant 
qu'elle prend la plupart de ses aliments; c'est 
aussi en plongeant qu'elle fu i t devant le danger. 
Son vol , quoique plus parfait que celui de la 
poule d'eau, est cependant lourd et pénib le ; aussi 
se déc ide - t -e l l e diff ic i lement à prendre son es
sor. Lorsqu'elle y est contrainte, elle prend un 
for t é lan , et court , en voletant, à la surface de 
l'eau, qu'elle frappe de ses pattes avec une 
telle force, qu'on entend à une grande distance 
le b ru i t qu'elle produi t de cette f açon . Sa voix 
est p e r ç a n t e et semble exprimer : kœw ou huw ; 
lorsqu'elle est exc i tée , elle r épè te ce cr i deux ou 
trois fois; on di ra i t alors l 'aboiement d'un jeune 
chien. Elle fait entendre en outre un c r i dur, 
bref : fritz, ou bien une sorte de sourd grogne
ment. 

Par ses m œ u r s , la foulque noire d i f fère nota
blement de la poule d'eau. Elle n'est pas plus 
craintive qu'elle, mais plus prudente; elle ne de
vient confiante qu'autant qu'elle voit q u ' i l n'y a 
pour elle aucun danger. Elle apprend vile à con
na î t r e les personnes, aussi se fixe-t-elle parfois 
au voisinage i m m é d i a t des l ieux hab i t é s , notam
ment des moulins; elle f u i t cependant l 'homme 
plus que ne le fait la poule d'eau. 

Elle dif fère encore de celle-ci par ses instincts 
sociables plus déve loppés . Pendant la saison des 
amours, chaque couple a aussi son domaine, 
où i l ne souffre aucun autre couple ; mais, 
cette p é r i o d e passée , les foulques se r é u n i s s e n t 
en bandes, souvent t r è s -nombreuses . Dans leurs 
quartiers d'hiver, elles couvrent l i t t é r a l e m e n t 
des surfaces é n o r m e s de grands é t angs , des sur

faces qui ont parfois j u s q u ' à plus d'un kilomètre 
ca r r é . Mais ces bandes n'aiment pas la société 
d'autres oiseaux aquatiques, principalement des 
canards ; et elles les chassent toujours loin 
d'elles. 

La foulque noire se nourr i t d'insectes aqua
tiques, de larves, de vers, de petits mollusques, 
de substances végétales . Pille-t-elle aussi les 
nids des petits oiseaux? C'est ce qui n'est pas 
encore bien d é m o n t r é ; mais cela n'est pas im
probable. Elle cherche ses aliments en nageant 
et en plongeant, suivant qu'elle les trouve à la 
surface ou au fond de l'eau. Dans les pays du 
sud, elle quit terait parfois l'eau pour se rendre 
dans les champs de céréa les , et s'y repaître; 
cette assertion me para î t probable, après ce que 
j ' a i pu observer chez des foulques captives. On 
peut les conserver longtemps en ne leur don
nant que des grains ; elles finissent même par 
en faire leur aliment principal et les préférer à 
la viande. 

Si la foulque s'est établ ie dans un petit étang, 
elle travaille dès son arr ivée à son nid. S'est-
elle fixée sur une pièce d'eau plus étendue, ha
bitée par plusieurs couples, elle a de nombreux 
combats à l ivrer avant d'avoir conquis son do
maine. Là où vivent plusieurs de ces oiseaux, 
leurs disputes, leurs poursuites, leurs cris, leurs 
clapotements n'ont pas de f i n , comme le dit 
Naumann. L'une d'ellesdépasse-t-elle ses limites, 
la p ropr i é t a i r e fond sur elle pour la chasser. Ces 
combats sont des spectacles très-intéressants à 
observer; on voit alors se manifester toute la 
colère de l'oiseau. Le corps ramassé, frappant 
Eeau de leur bec, les adversaires nagent l'un 
contre l 'autre, se redressent par un mouvement 
subit , se portent des coups de bec, d'ailes, de 
pattes, j u s q u ' à ce que l 'un d'eux balte en re

traite. 
Le nid est établi tout au bord de l'eau, dans 

des joncs, sur des roseaux renversés ; souvent 
m ê m e i l flotte l ibrement à la surface. Le fond 
en est fai t de chaumes et de tiges de roseau; la 
couche s u p é r i e u r e est f o rmée de substances ana
logues, mais plus fines, de joncs, d'herbes sèches, 
de feuilles, souvent soigneusement entrelacées. 
La ponte a lieu en m a i ; elle est de sept à quinze 
œ u f s , grands, à coquille épaisse, finement gre
nue, terne, m a r q u é e t rès-dél ica tement sur un 
fond jaune-ocre paie, ou brun-jaune clair, de 
points et de taches d'un cend ré clair, d'un brun 
foncé et d 'un b run noir . A u bout de vingt à 
vingt et un jours, les petits éclosent . Us sont 
couverts d'un duvet noir, sauf à la tête, qui est 



L E S H É L I O R N E S . 709 

d'un rouge feu ; les parents les nourrissent , les 
guident, les avertissent de l 'approche du danger, 
les d é f e n d e n t avec courage. Dans les premiers 
jours, ils se t iennent beaucoup dans les roseaux 
et sur la terre, là où ils sont en parfai te s é c u r i t é ; 
ils reviennent passer la n u i t dans leur n i d . Plus 
tard, ils s ' é l o ignen t davantage, et avant de p o u 
voir bien voler, ils se rendent i n d é p e n d a n t s . 

Chasse. — Bien que la fou lque noire ait une 
chair plus mauvaise encore que celle des autres 
gal l inul idés , on la chasse cependant avec ar
deur, la chasse en é t a n t f o r t amusante. « A 
la fin de septembre, d i t N a u m a n n , quand des 
mill iers de ces oiseaux se t rouvent r é u n i s dans 
de grands é t a n g s libres de roseaux et de plan
tes aquatiques, les chasseurs se r é p a r t i s s e n t dans 
une douzaine ou une vingtaine de barques, et ra
ment lentement vers la bande de foulques. A u 
commencement, une fou lque se lève de temps à 
autre, volette un peu au-dessus de la surface de 
l'eau et s'abat ; mais b i e n t ô t la bande est s e r r é e 
de près et l ' ag i ta t ion devient g é n é r a l e . Toutes 
les foulques finissent par s'envoler, et p r o d u i 
sent, en f rappant l'eau de leurs ailes et de leurs 
pattes, un b ru i t analogue à ce lu i d'une chute 
d'eau dans le lo in ta in . Ne pouvant se r é s o u d r e à 
se dir iger vers la ter re , elles passent au-dessus 
des canots, et celles que le p l o m b des chasseurs 
a é p a r g n é e s , vont s'abattre sur l 'eau, à trois ou 

quatre cents pas. On ramasse les v ic t imes , et on 
recommence la bat tue j u s q u ' à ce que les f o u l 
ques s ' é l è v e n t haut dans les airs et disparaissent. 
Pour les chasseurs q u i se plaisent au m i l i e u du 
b r u i t et qu i a iment à compter un grand n o m b r e 
de v ic t imes , cette chasse est un plais i r souve
r a i n . » 

Sur les bords du lac de Mansfe ld , les p ê c h e u r s 
remplissent u n canot de pierres, s 'arment de 
gourdins , et se d i r igen t lentement vers les f o u l 
ques. A u m o m e n t o ù celles-ci s 'agitent, ils les 
poursuivent , leur j e t t en t des pierres chaque 
fois qu'elles reparaissent à la surface de l 'eau 
a p r è s avoir p l o n g é , et finissent par les é p u i s e r 
te l lement , qu ' i ls peuvent les approcher de t r è s -
p r è s et les assommer à coups de b â t o n . 

E n I ta l i e , on les p rend par mi l l i e r s dans des 
filets d i sposé s à la surface de l 'eau; aussi 
t rouve- t -on à les acheter, sur les m a r c h é s , p o u r 
quelques centimes. 

C a p t i v i t é . — La foulque noi re ne peut ê t r e 
tenue en cap t i v i t é que si l 'on a une p i è c e d'eau 
assez é t e n d u e à lu i donner : elle est alors t r è s -
i n t é r e s s a n t e à observer. Presque tou jou r s active, 
elle charme le spectateur par sa v i v a c i t é , son 
ardeur querelleuse, son courage. El le peut m ê m e 
se reproduire en c a p t i v i t é , et l ' on a ainsi l'occa
sion d'observer tou t à l'aise les allures char
mantes des jeunes. 

L E S P O D O I D É S — PODODE. 

Die Saumfûsse. 

Dans l ' A m é r i q u e du Sud et au S é n é g a l habi
tent de singuliers petits oiseaux, dont la place 
n'est pas encore bien d é f i n i e , mais q u i , par la 
conformat ion de leurs organes internes, et sur
tout de leur squelette, se rapprochent beaucoup 
des g a l l i n u l i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Les p o d o ï d é s ont des carac
t è r e s q u i par t ic ipent de ceux des foulques et de 
ceux des g r è b e s . Leur cou est mince et l o n g ; ils 
sont d é p o u r v u s de plaque f ron ta l e ; leur pouce 
est b o r d é et s ' insère presque au niveau des au
tres doigts, qu i sont garnis sur leur bords la té 
raux de festons membraneux, ou seulementd'une 
membrane assez é t e n d u e et é c h a n c r é e au m i 
l i e u . L e u r queue est souple et arrondie . 

L E S H É L I O R N E S — HELIOBNIS. 

Die Taucherhùlwchen. 

Caractères. — Les héliornes, qu'on a quelque 
fois a p p e l é s grébifoulques, sont des oiseaux 
sveltes et de peti te ta i l le . Ils ont le bec aussi 

! long que la t ê t e , mince , convexe, à c r ê t e dor
sale ar rondie dans sa partie p o s t é r i e u r e ; des 
ailes m é d i o c r e s , a i g u ë s , les d e u x i è m e et t r o i 
s i è m e r é m i g e s é t a n t les plus longues ; une queue 
souple, f o r m é e de d ix -hu i t r ec t r i ces ; des tarses 
courts , e m p l u m é s j u s q u ' à l ' a r t i cu l a t i on t i b i o -
tarsienne; des doigts plus longs que les tarses, 
munis de larges lobes membraneux f o r m a n t 
une courte palmature entre les doigts a n t é r i e u r s ; 
le doigt p o s t é r i e u r l i b re . 
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L'HÉLIORNE DE SURINAM — HELIOJINIS 
si'm M IM I:\SIS. 

Die Picapare, das Taucherhùhnchen. 

Caractères. — L néliorne de Surinam, le 
picapace, comme l'appellent les Brés i l iens , a la 
tête et le haut du cou noirs ; le dos, les ailes 
et la queue bruns; une ligne sus-oculaire, la 
gorge et le devant du cou blancs; la poitrine et 
le ventre d'un blanc j a u n â t r e ; l 'œil brun ; le bec 
jaune-de-corne pâle , rouge, chez les vieux oi
seaux, avec l 'a rê te t i rant sur le b run et la pointe 
t ache tée de no i r ; les pattes d'un jaune r o u g e â t r e ; 
les faces interne et pos t é r i eu re des ta rses noires ; 
les doigts rayés de noir au niveau des articula
tions. Cet oiseau a 33 cent, de long et 44 cent. 
d'envergure; la longueur de l 'aile est de 15 
cent . , celle de la queue de 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « L 'hé l io rne 
de Surinam, dit le prince de W i e d , habite le Bré
sil et le Paraguay ; d ' après d'Azara, i l remonte 
jusque sous le 25° de latitude australe ; i l se 
trouve donc dans une grande partie de l 'Amér i 
que du Sud. On le rencontre assez f r é q u e m m e n t 
le long de tous les fleuves du Brési l oriental. 

l l œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — « Cet oiseau 
se tient au mi l ieu des buissons épais et des four 
rés de plantes aquatiques qu i en ombragent 

les bords. On est sûr de le trouver dans tous 
les endroits tranquilles et solitaires. Souvent i l 
se perche sur des branches qui flottent sur 
l'eau, et y fait des courbettes. I l se nourri t d'in
sectes aquatiques et de graines ; parfois, pour 
les prendre, i l plonge dans l'eau la partie anté
rieure de son corps. Sa voix se compose de 
quelques sons gut turaux, assez fort*, et qui, en
tendus de lo in , ressemblent j u squ ' à un certain 
point aux aboiements d'un jeune chien. 

« L 'espèce a deux petits par couvée. Ils nais
sent pendant la saison chaude ; ils éclosent nus, 
se cachent sous les ailes de leurs parents, et s'y 
tiennent solidement à l 'aide de leur bec. Au 
mois de d é c e m b r e , je tuai un jour un héliorne 
mâle qui avait ainsi sous son aile un petit nu, 
nouvellement éclos . Lorsque les jeunes sont 
plus forts , on les voit tous deux sur le dos de 
leur m è r e , plongeant avec elle. Si un dangerle 
menace de trop p rè s , et s'il n'est pas avec ses 
petits, l ' hé l io rne s'envole , mais pour s'abattre 
b ien tô t dans un des buissons voisins les plus 
épais . Es t - i l ser ré de plus p r è s , i l se cache dans 
les four rés qui garnissent les rives du fleuve et 
gagne la terre pour se sauver. I l ne plonge qu'en 
cas d'absolue nécess i té , lorsqu'on l'a tiré, no
tamment. I l peut rester longtemps sous l'eau, 
mais i l ne plonge pas aussi bien que les grèbes. 
J'ai t rouvé cet oiseau, le long des cours d'eau. 
jusque dans l ' in té r i eur des forêts vierges. » 
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L E S N A G E U R S -

Die Sc/nvimmer, 

Les naturalistes ne diffèrent guère d'opinion 
quant aux l imi tes à assigner à cette d e r n i è r e 
sér ie . Un oiseau nageur a des c a r a c t è r e s e x t é 
rieurs tellement t r a n c h é s q u ' i l est à peu p r è s 
impossible de les m é c o n n a î t r e . E t m ê m e , les 
oiseaux q u i f o r m e n t t ransi t ion entre les na
geurs et les autres s é r i e s , se mont ren t , quand 
on les examine d 'un peu p r è s , comme apparte
nant é v i d e m m e n t à d'autres ordres, et i l ne 
peut y avoir de doutes sur la place à leur assi
gner. Quelques-uns de leurs c a r a c t è r e s se re
trouvent bien chez certains nageurs, mais le 
type g é n é r a l est tou t autre ; i l est t rop d i f fé 
rent pour qu 'on puisse commet t re une erreur . 

Autrefois , l 'on rangeait tous les nageurs dans 
un seul ordre, sans jamais cependant nier les 
dif férences q u i existaient entre eux sous le rap
port tant des formes e x t é r i e u r e s , que d u genre 
de vie. A u j o u r d ' h u i , l 'on prend beaucoup plus 
en cons idéra t ion ces dissemblances et on les 
invoque pour é t ab l i r des subdivisions. Quoique 
les d i f férences q u i existent entre les nageurs ne 
soient pas plus grandes, en apparence, que celles 
qu'on trouve entre oiseaux de m ê m e ordre , en
tre les échass ie r s no tamment , elles sont cepen
dant assez m a r q u é e s pour que nous puissions 
adopter p le inement les vues modernes. 

C a r a c t è r e s . — Si l ' on veut assigner u n ca
r a c t è r e c o m m u n à tous les nageurs, on n'en 
trouvera qu 'un , t i r é de la con fo rma t ion de leurs 
pattes : tous sont p a l m i p è d e s ; mais leurs pattes 
sont p a l m é e s de diverses f a ç o n s . G é n é r a l e m e n t , 
les trois doigts a n t é r i e u r s sont r é u n i s par une 
palmature; le doigt p o s t é r i e u r peut aussi ê t r e 
relié aux autres, ou por ter des lobes mem
braneux. Ces lobes peuvent exister seuls; la 
palmature peut ê t r e e n t i è r e , ou i n c o m p l è t e , 
e ' e s t - à -d i re n ' ê t r e q u ' à peine é c h a n c r é e a n t é 
r ieurement , ou l ' ê t r e p r o f o n d é m e n t . La confor
mation des autres parties des membres p o s t é 
rieurs ne varie pas moins : la cuisse est i n 
sérée vers le m i l i e u ou vers l ' e x t r é m i t é du 
tronc ; les jambes et les tarses sont courts ou 
longs,arrondis ou c o m p r i m é s sur les c ô t é s . Q u a n t 
au bec, aux ailes, à la queue, ils varient à l ' i n f i n i . 

- N A T A T O R E S . 

the Swimmers. 

Il en est de même du plumage et des organes 
internes. 

Et cependant, m a l g r é ces d i f f é r e n c e s , i l existe 
entre ces oiseaux des analogies manifestes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les nageurs 
sont cosmopolites, dans toute l 'accept ion d u 
m o t ; ils sont r é p a n d u s à la surface d u 
globe, dans tous les points couverts d 'eau. Sur 
les falaises d é s e r t e s des mers glaciales, vivent 
certaines e s p è c e s , r é u n i e s par centaines de 
m i l l e ; on en rencontre sur toutes les î les des 
mers les plus r e c u l é e s , sur les lacs des hautes 
montagnes, comme au m i l i e u des mers. Le n o m 
bre des e s p è c e s , mais non celui des individus 
d'une m ê m e e s p è c e , va en augmentan t à mesure 
qu 'on se rapproche de l ' é q u a t e u r . Us f o r m e n t 
des troupes innombrables , sous les t ropiques , 
aussi bien qu 'au voisinage du p ô l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 
oiseaux nageurs m é r i t e n t le n o m qu 'on leur a 
d o n n é . 11 en est quelques-uns q u i volent ou q u i 
courent mieux qu ' i ls ne nagent; i l n 'en est pas 
qu i ne puissent nager. Pour beaucoup, toute 
autre a l lure est p é n i b l e ; et ils se rendent à terre 
seulement pour se reposer et se m u l t i p l i e r 
comme les phoques, qu i sont, p a r m i les m a m m i 
f è r e s , ce que les nageurs sont p a r m i les oiseaux. 

Nous n 'entrerons pas i c i dans plus de dé t a i l 
sur leur genre de vie : q u ' i l nous suffise de 
dire que presque tous les nageurs sont des 
p r é d a t e u r s ; c ' e s t - à - d i r e qu ' i ls se nourr issent 
d'autres animaux ; que t r è s - p e u se contentent 
d 'un r é g i m e végé ta l ; que tous, sans except ion, 
sont sociables; que la p lupar t sont t r è s - f é c o n d s , 
que beaucoup, cependant, ne pondent q u un 
œ u f qu ' i l s couvent e u x - m ê m e s , et t é m o i g n e n t 
beaucoup d 'amour à leur p r o g é n i t u r e ; i ls adop
tent m ê m e d'autres jeunes oiseaux. Quelques-
uns sont nuisibles , mais la p lupar t nous ren
dent de grands services. 

Gomme p a r m i les coureurs , nous t rouvons 
p a r m i eux des oiseaux domestiques d'une 
grande impor tance , et i l est probable , qu'avec 
le lemps nous nous en attacherons encore 
d'autres. 
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L E S L A M E L L I R O S T R E S — LAMELLIROSTRES. 

Die Zahnschnàbler. 

Les principes que nous avons suivis pour 
assigner aux divers animaux dont nous avons 
par lé la place qui leur convient, nous font 
donner ic i le premier rang aux lamellirostres. 
C'est chez eux que les divers ca rac tè res des na
geurs sont le plus éga lement développés ; ce sont 
eux qui ont les allures les plus variées , la voix 
la plus ag réab le , les sens le plus éga l emen t 
par fa i t s , les facul tés intellectuelles les plus 
é levées . 

Le canard sauvage est le type des l amel l i 
rostres. On retrouve ses ca rac tè res chez tous 
les autres oiseaux du m ê m e ordre, l 'un ou l'au
tre, cependant, plus ou moins mod i f i é ; mais si 
l 'on sait distinguer les ca rac t è r e s de premier 
ordre des ca rac t è re s de second ordre, l 'on re
trouvera le type p r i m i t i f du canard m ê m e dans 
le f lammant. 

C a r a c t è r e s . — Le ca rac t è r e essentiel de ces 
oiseaux est t iré de la conformation du bec, con
format ion qui leur permet de prendre leurs al i 
ments d'une façon toute p a r t i c u l i è r e . Ce bec, ra
rement plus long que la t ê t e , est ordinairement 
droi t , large, l é g è r e m e n t b o m b é à sa face dor
sale, t e r m i n é a n t é r i e u r e m e n t par une large lame 
coi née ; sur les côtés , i l est garni de lamelles 
cornées fo l iacées , celles de la mandibule su
p é r i e u r e s'engrenant avec celles de la mandi
bule i n f é r i e u r e ; sauf sur ses bords, qu i sont 
durs, i l est e n t i è r e m e n t recouvert d'une mem
brane molle, dans laquelle se ramifient des 
branches de la c i n q u i è m e paire de nerfs crâ
niens; ce qu i fait du bec un organe de tact des 
plus sensibles. La langue, grande, musculeuse, 
t r è s - sens ib l e , n'est co rnée q u ' à son ex t r émi t é 
a n t é r i e u r e , qu i est f r angée et den t e l ée . Ces o i 
seaux ont aussi un appareil d'une sensibi l i té ex
quise, qui leur permet de parfaitement d is l in-
gner les parcelles alimentaires les plus t é n u e s , 
de la masse de substances non comestibles au 
mi l ieu desquelles elles se trouvent. 

Quant aux autres ca r ac t è r e s , ils sont tous ac
cessoires et s u b o r d o n n é s , et peuvent varier con
s idé r ab l emen t . J*e corps est vigoureux, un peu 
a l l o n g é ; le cou est t rès- long ou moyennement 
long, g r ê l e ; la tête est relativement v o l u m i 

neuse, plus haute que large; les pattes sont de 
longueur moyenne ou courtes, exceptionnelle
ment très-al longées ; les doigts sont au nombre 
de quatre; une palmature relie les trois doigts 
p o s t é r i e u r s ; les ailes sont de longueur moyenne 
et assez pointues; la queue, fo rmée quelque
fois de douze rectrices, le plus souvent d'un 
plus grand nombre, est de longueur moyenne, 
t r o n q u é e à angle droit ou arrondie, quelquefois 
conique et pointue; le plumage est riche, serré, 
lisse; le duvet est t r è s - a b o n d a n t ; les couleurs 
du plumage sont belles, gracieuses, sinon très-
vives; elles varient souvent, mais non toujours, 
avec le sexe et l 'âge. 

Les organes internes p résen ten t une confor
mation analogue dans les diverses familles; 
nous y reviendrons, en faisant l 'histoire de cha
cune d'elles. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de 
dispersion des lamellirostres est plus bornée que 
celle des autres nageurs. Ils sont cosmopolites; 
on les trouve dans toutes les parties de la 
terre, quelques îles australes exceptées; mais 
ils sont de beaucoup plus nombreux sous les 
zones torride et t e m p é r é e que dans les contrées 
polaires. Ceux qui habitent ces contrées émi-
grent tous les hivers, et vont, les uns dans les 
pays t e m p é r é s , les autres jusque sous l'équa-
teur ; ceux qui habitent des régions plus chau
des sont au moins erratiques. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Au mo
ment des amours, beaucoup de lamellirostres, 
qui d'ordinaire vivent sur la mer, gagnent des 
eaux douces ; leurs jeunes y trouvent, sans 
doute, une nourr i ture plus appropr i ée . D'autres 
se retirent, jusqu'au moment de l'éclosion des 
petits, dans des forêts et des déserts , y vivent 
en société d'animaux avec lesquels ils ne sem
blent avoir aucun point de ressemblance. Les 
facu l t é s des lamellirostres varient beaucoup 
suivant les familles, mais cependant elles se 
rapportent à un m ê m e type. Ceux dont les pattes 
sont insérées tout à fai t à la partie postérieure du 
tronc n'ont qu'une marche lente et vacillante; 
mais i l n'en est pas qui soient conaamnés à 
ramper comme certains plongeurs. Beaucoup 



Fig. 172. Le Phénicoptère rose. 

d'entre eux, par contre , marchent t r è s - b i e n , 
t r è s - l o n g t e m p s et sans f a t i g u e ; quelques-uns 
encore sont percheurs et paraissent se plaire au 
mil ieu des branches. Tous nagent avec ag i l i t é , 
sans fat igue, et prennent m ê m e une al lure vive, 
sans y ê t r e contraints . La p lupar t plongent plus 
ou moins p r o f o n d é m e n t ; sous ce rappor t , que l 
ques-uns ne le c è d e n t pas aux oiseaux les m e i l 
leurs nageurs. Tous ceux qu i p longent le fon t 
toutefois en se laissant tomber du hau t des airs, 
mais par un mouvemen t de bascule; é t a n t po
sés à la surface de l 'eau, ils volent moins bien 
que d'autres nageurs, mais jamais leurs organes 
du vol ne sont a t r o p h i é s comme chez certains 
d'entre eux. I l y a des canards q u i ne f o n t 
que voleter, sans pouvo i r voler ; en cela, ils 
d i f fè ren t des autres oiseaux d u m ê m e ordre. 

BllEHM. 

Presque tous les lamel l i ros l res , qu ' i l s soient sur 
le sol ou à la surface de l 'eau, ne peuvent pren
dre leur essor sans u n grand e f f o r t ; pou r se 
poser, ils se laissent tomber pesamment ; aussi, 
en est- i l q u i ne peuvent s 'abat t re à ter re , et q u i 
sont contraints de descendre sur l 'eau, q u i c è d e 
sous leur poids. Lorsqu ' i l s on t at teint une cer
ta ine hauteur , ils vo len t r ap idemen t et f ranchis
sent d'une trai te un grand espace. Jamais ils ne 
planent n i ne se reposent t ou t en volant ; ils sont 
o b l i g é s de bat tre cons t a m m e n t des ailes. 

P a r m i leurs sens, l ' o u ï e , la vue, et su r tou t 
le toucher (ce que fe ra i t p r é j u g e r l 'organisa
t i on de leur bec), sont t r è s - d é v e l o p p é s . L 'odora t 
p a r a î t assez par fa i t , et le g o û t moins r u d i m e n -
taire que chez les autres oiseaux. 

Quant à leurs f a c u l t é s i n te l lectuel les , les la-

I V - 401 
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mellirostres se trouvent p e u t - ê t r e au-dessous 
des échassiers les mieux doués ; mais, sous ce 
rapport, ils sont certainement s u p é r i e u r s à tous 
les autres nageurs. Dire que l'oie est bête, c'est 
avouer qu'on ne l'a jamais o b s e r v é e ; tout chas
seur qui a tenté de surprendre des oies sauvages 
sera d 'un autre avis. Les flammants, les cygnes, 
les oies, les canards sont des oiseaux excessi
vement prudents; dans certaines circonstances, 
ils dép lo ien t une ruse, un jugement qui nous 
frappent d ' é t o n n e m e n t ; ils app réc i en t à leur 
juste valeur les diverses situations, s'accoutu
ment à des changements dans leur m a n i è r e de 
vivre, peuvent devenir des animaux domes
tiques. 

Tout , dans leurs allures, respire un certain de
gré de douceur, de patience, de soc iabi l i té ; la 
plupart d'entre eux cependant, et surtout les 
grandes espèces , n'aiment que la société de 
leurs semblables ; ils ne souffrent pas volontiers 
dans leur voisinage la p r é sence de lamellirostres 
plus faibles qu'eux, et cela moins par crainte 
d'en ê t re gênés que pour faire acte de s u p é r i o 
r i té . La plupart ont pour leur conjoint et pour 
leur p rogén i t u r e un t rès -v i f attachement ; quel
ques mâles cependant s ' inquiè ten t peu ou m ê m e 
ne s ' inqu iè ten t nullement de leurs petits. La fe
melle semble ê t r e plus affectueuse que le m â l e ; 
elle adopte souvent des petits devenus orphelins, 
qu'i ls appartiennent à son espèce ou non. Ces 
m ê m e s oiseaux dép lo ien t un courage admirable 
quand un danger menace leurs petits, et on ne 
peut pas dire qu'i ls soient craintifs . Us sont assez 
ind i f fé ren t s à l ' égard des autres animaux, les 
carnassiers excep t é s . Si on les trouve dans la so
c ié té d'autres oiseaux, c'est que la locali té les 
attire et convient aux uns et aux autres. Ils ne 
se r éun i s sen t vé r i t ab l emen t qu ' à leurs sembla
bles. On peut voir des bandes f o r m é e s d 'espèces 
les plus diverses sur le m ê m e point ; mais, à la 
p r e m i è r e circonstance, ils se groupent par es
pèces , et chaque troupe s'en va de son cô té , sans 
aucun souci des relations m o m e n t a n é e s qu'elle 
avait pu contracter avec d'autres. 

La voix des lamellirostres est plus variée et 
plus harmonieuse que celle de beaucoup d'au
tres nageurs. Quelques-uns ne fon t entendre, 
i l est vrai , que des cris discordants ; néan
moins, cette assertion peut s'appliquer à la gé
né ra l i t é de l 'ordre. Ce n'est pas sans motifs 
qu'on a d o n n é à un cygne l ' ép i thè te de musicien, 
à un autre celle de trompette; on peut vanter 
aussi les sons argentins de l'oie chanteuse et de 
divers canards. Toujours est-il qu'on ne peut 

comparer la voix des autres nageurs à celle de 
la plupart des lamellirostres. 

Ces oiseaux se nourrissent de substances ani
males et végéta les . I l en est peu qui soient 
p r é d a t e u r s dans toute l'acception du mot, c'est-
à-dire qui refusent toute nourr i ture végétale; le 
nombre de ceux qui sont exclusivement herbi
vores est bien restreint encore. Les harles ne 
mangent des substances végétales que par aven-
t u r e ; les oies, dans le jeune â g e , mangent toute 
sorte de petits animaux, mais plus lard elles les 
déda ignen t ; elles paissent, elles arrachent et 
coupent les herbes avec leur bec, dépouillent 
certaines parties de leurs enveloppes, les mettent 
en morceaux, les d é t e r r e n t ; les canards plon
geurs ramassent au fond de l'eau leurs aliments, 
qui consistent surtout en animaux aquatiques; 
tous les autres lamellirostres prennent leur nour
ri ture en barbotant, et en cela leur bec leur rend 
de t rès -grands services. Ils l'enfoncent dans la 
vase ou au mil ieu des végé taux qui nagent à la 
surface de l'eau, l 'ouvrent et le ferment alter
nativement ; ils tamisent de cette façon les par
celles solides en suspension dans les liquides, 
et g râce à leur langue e x t r ê m e m e n t sensible, 
ils s épa ren t celles qu i sont comestibles de celles 
qui ne le sont pas. Chez aucun autre oiseau, on 
n'observe de mode semblable de préhension des 
aliments. 

Tous les lamellirostres sont monogames; 
mais leur fidélité conjugale n'est cependant pas 
des plus robustes. Chez la plupart, les devoirs 
de l ' incubation et de l 'éducat ion des jeunes in
combent à la femelle seule, et l'accouplement 
achevé , le mâ le oublie facilement sa compagne. 
Chez d'autres, les deux sexes prennent part, sinon 
à l ' incubat ion, du moins à l'élève des jeunes, et 
pendant que la femelle couve, le mâle veille au-
près d'elle. La place qu'occupe le nid varie beau
coup; i l est é tabl i t an tô t sur un point desséché 
d'un marais, t an tô t dans le creux d'un tronc 
d'arbre, dans une cavi té creusée en terre ou 
dans un t rou de rocher. Diverses substances le 
composent. En géné ra l , i l est grossièrement 
construit ; cependant l ' in té r ieur en est toujours 
tapissé avec le duvet de la femelle. 

Sauf une fami l le , dont la multiplication est 
t r è s - res t r e in te , tous les lamellirostres ont des 
couvées fort nombreuses. Leurs œufs sont ar
rondis ou a l longés , à coquille lisse, de couleur 
un i forme. Les jeunes éc losent couverts d'un 
duvet é p a i s ; ils quit tent le nid dès qu'ils sont 
secs et croissent t r è s - rap idement . C'est générale
ment dans la p r e m i è r e année de leur existence 



L E S P H É N I C O P T È R E S . 715 

qu'ils r e v ê l e n t le plumage de leurs parents; 
quelques-uns ne le prennent que clans leur se
conde, ou au plus tard dans l eu r t r o i s i è m e a n n é e . 
Chez beaucoup, la l i v r é e d 'h iver d i f f è r e de celle 
d 'é té . Leur mue se fa i t par c o n s é q u e n t t r è s - r a p i 
dement. I l en est q u i sont incapables de voler 
au moment où ils muent . 

Chasse. — Le nombre des ennemis des lamel
lirostres, m ê m e des plus grands d 'entre eux, 
est i n f i n i ; ces d e r n i e r s , cependant, g r â c e à 
leur force, peuvent é c h a p p e r à bien des carnivo
res. L 'homme les poursu i t tous avec ardeur, 
avec trop d'ardeur m ê m e , pour se p rocurer la 

chair succulente des uns, les plumes des autres ; 
i l ravi t leurs œ u f s , e n l è v e le duvet q u i r e m p l i t 
les nids et con t r i bue puissamment à d i m i n u e r 
le nombre de ces oiseaux, q u i sont c o m p l è t e 
men t inoffensifs . 

C a p t i v i t é . — Bien que les lamell i rostres 
compten t p a r m i les oiseaux q u i se p r ê t e n t le 
mieux à la domest icat ion, cependant f o r t peu 
d'entre eux y ont é t é soumis . Ce n'est que depuis 
ces derniers temps qu 'on cherche à augmen te r le 
nombre des an imaux uti les, et que l 'on accorde 
aux lamell irostres l ' i n t é r ê t qu ' i l s m é r i t e n t si 
b ien et à tant de t i t res . 

L E S P H É N I C O P T É R 1 D É S — PHŒNICOPTERL 

Die Stelzschwàne, the Flamingos. 

I l est d i f f i c i l e de comprendre comment , au 
jourd 'hui encore, quelques naturalistes rangent 
les p h é n i c o p t é r i d é s p a r m i les é c h a s s i e r s . A la vé 
ri té , ils d i f fè ren t , sous b ien des rapports , de leurs 
plus proches voisins, les cygnes ; mais à con
sidérer la somme de leurs c a r a c t è r e s et leur 
genre de vie, on ne peut garder aucun doute sur 
la place à leur assigner. 

C a r a c t è r e s . — Les p h é n i c o p t é r i d é s peuvent 
ê t re caractér isés en quelques mots . Ce sont des 
lamellirostres à bec t r è s - é p a i s , comme b r i s é 
vers le mi l ieu et d e n t e l é sur ses bords, avec des 
tarses d ' échass i e r s , c ' e s t - à - d i r e t r è s - a l l o n g é s et 
t rès -grê les . Par tou t le reste de leur organisa
tion, ils ne d i f f è r e n t pas des autres oiseaux du 
m ê m e ordre. 

Cette fami l le repose sur le genre suivant . 

LES PHÉNICOPTERES — 

PHOENICOPTERUS. 

Die flamingos, the Flamingos. 

Caractères. — Les phénicoptères ont le corps 
élancé, le cou t r è s - l ong , la t ê t e grande, les ailes 
de longueur moyenne, la seconde r é m i g e é t a n t 
la plus longue ; la queue cour te et f o r m é e de 
douze pennes ; le bec u n peu plus long que la 
tê te , plus haut que large, mais é p a i s , r e c o u r b é 
dans sa mo i t i é a n t é r i e u r e , où i l f o r m e u n angle 
obtus ; la mandibu le s u p é r i e u r e beaucoup plus 
petite, plus é t r o i t e que l ' i n f é r i e u r e , t r è s - a p l a -
tie (1), recouver te à sa racine par une m e m -

(1) Dans son ensemble, le bec peut être comparé à une 
de ces tabatières faites eu un coquillage ; la mandibule in-

brane assez mol le , dure dans le voisinage de la 
pointe ; à la mand ibu le i n f é r i e u r e , l'espace q u i 
s é p a r e les deux branches est r e m p l i par une cire 
mol le . Les pattes sont ex t raord ina i rement lon
gues et minces , c o m p r i m é e s l a t é r a l e m e n t , d é 
p l u m é e s bien au-dessus de l ' a r t i cu la t ion t i b i o -
tars ienne; les trois doigts a n t é r i e u r s sont courts 
et re l i és par une pa lmature c o m p l è t e , mais l é g è 
rement é c h a n c r é e ; le pouce est i n s é r é t r è s - h a u t , 
cour t et fa ible ; i l est a t r o p h i é chez une e s p è c e . 
Le p lumage est s e r r é comme celui des l a m e l l i 
rostres, et a p p l i q u é contre le corps ; i l est remar
quable par sa mollesse et par la b e a u t é de ses 
couleurs. 

Wagner a é t u d i é la c o n f o r m a t i o n des organes 
internes des p h é n i c o p t è r e s . Le c r â n e est a r rond i , 
d é p o u r v u de sillons et de c r ê t e s saillantes ; le 
t r o u occ ip i ta l , de f o r m e presque t r i angu la i r e , 
est d i sposé ver t icalement et regarde d i rec tement 
en a r r i è r e ; la cloison in t e ro rb i t a i r e est osseuse : 
les deux apophyses temporales p o s t é r i e u r e s son! 
peu d é v e l o p p é e s ; les p t é r y g o ï d i e n s i n f é r i e u r s 
sont d é p o u r v u s de leur t r o i s i è m e a r t i cu la t ion ; 
l ' e t h m o ï d e e s t pe t i t et n 'arr ive pas au contact de 
l'os l ac rymal , q u i est v o l u m i n e u x ; l'os pa la t in 
est assez large, les maxi l la i res sont cel lu leux. 
Les v e r t è b r e s cervicales, au nombre de d i x - h u i t , 
sont t r è s - m i n c e s et longues ; les hu i t v e r l è b r e s 
dorsales sont en part ie s o u d é e s ; les douze ou 
treize s a c r é e s sont c o m p l è t e m e n t s o u d é e s ; les 
sept caudales sont petites. Le s t e rnum est cour t , 
b o m b é , assez large ; son b o r d p o s t é r i e u r est 

férieure représente la tabatière, la supérieure n'en est que 
le couvercle. 
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é c h a n c r é ; le b r é c h e t est moyennement haut. I l 
y a hui t paires de côtes ; les p r e m i è r e s et la 
de rn i è r e sont fausses. La fourchette est forte
ment échanc rée ; elle ressemble à celle des oies 
et di f fère de celle de tous les oiseaux de marais. 
Le tibia est beaucoup plus long que chez aucun 
autre oiseau connu. 

La langue est grande ; elle rempl i t tout le bec 
é t a l a m ê m e forme que la mandibule supé r i eu re . 
Sa partie an té r i eu re va en s'aminci^sanl d ' a r r iè re 
en avant ; sa moi t ié pos té r i eu re est épaisse et 
adipeuse ; le noyau l ingual est cartilagineux ; 
i l p ré sen te en avant un é l a rg i s semen t en forme 
de spatule, et ses cornes sont fortes, ses mus
cles vigoureux. Le pharynx, é t ro i t s u p é r i e u r e 
ment, s 'é largi t dans son tiers in fé r i eu r , pour 
former un vér i tab le jabot, auquel fai t suite un 
œ s o p h a g e ré t réc i ; le ventricule succen tu r i é est 
pel i t , a l longé , à parois épaisses ; l'estomac pro
prement d i t est grand, aplati , fortement muscu
îeux comme celui du canard ; l ' intestin est long 
et é t roi t ; l 'œsophage a un calibre un peu plus 
cons idé rab le . Wagner termine en disant que 
non-seulement la forme du bec et des palmatu-
res, mais encore la structure de la langue, de 
l'estomac, de l ' intestin, des organes vocaux, du 
c œ u r , de plusieurs parties du squelette, notam
ment du sternum et de la fourchette, ressemblent 
beaucoup à ce qu'on observe chez les canards. 

On connaî t aujourd 'hui une demi-douzaine 
environ d 'espèces de phén icop tè re s . Leur genre 
de vie n'est pas encore c o m p l è t e m e n t connu ; 
cependant, toutes les observations tendent à 
montrer que les d i f fé rences , sous ce rapport, 
sont t r è s - m i n i m e s . I l nous suffira par consé
quent de faire l 'histoire de celle de ces espèces 
qui nous touche de plus p rè s . 

LE PIIÉNICOPTÈRE ROSE — PHOENICOPTERUS 
ROSEUS. 

Der Flaming, the Flamingo. 

Caractères. — Le phénicoplère rose ou flam-
mant (fig. 172), comme on le nomme vulgaire
ment, a un plumage blanc, n u a n c é de rose ; le 
dessus des ailes rouge-carmin ; les rémiges noires ; 
l ' œ i l j a u n e , e n t o u r é d'un cercle rouge carmin ; le 
bec rose à la racine, noir à la pointe ; les pattes 
rouge-carmin. I I a de l m , 3 2 à l m , 3 8 de long et 
l m , 7 6 d'envergure. La femelle est plus petite ; 
elle a au plus l m , 1 6 de long et l r a , 65 d'enver
gure. Les jeunes sont blancs, sans teinte rose; ils 
ont le cou gris, le dessus des ailes m o u c h e t é . ' Ce 

n'est q u ' à trois ans qu'ils revêtent le plumage des 
adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le phéni-
cop tè re rose est originaire des pays qui entourent 
la Médi t e r ranée et la mer Noire. De là, son aire 
de dispersion s 'é tend, d'un côté , aux côtes sep
tentrionales d e l à mer Rouge, de l'autre, aux îles 
du Cap-Vert. On le trouve assez régulièrement 
près des grands lacs du centre de l'Asie et sur les 
côtes mér id iona les de cette partie du monde ; i l 
para î t manquer en Chine. I l est assez singulier 
que sa p r é sence soit l imi tée à certaines localités. 
Au dire des observateurs anciens et modernes,* i l 
se montre chaque a n n é e , en grandes troupes, 
près des grands lacs de la Sardaigne et de la 
Sicile, du lac d 'Albufera et des autres lacs de 
l'Espagne ; i l est commun dans tous les lacs des 
côtes de l 'Êgypte , de T r i p o l i , de Tunis, d'Algérie, 
du Maroc; i l n'est pas rare aux environs de 
Smyrne, sur les bords du Volga ; ce n'est 
que t r è s - r a r e m e n t q u ' i l se rencontre en Grèce. 
De la Méd i t e r r anée , i l a dé jà plus d'une fois 
fait son apparition dans l 'Europe centrale ; en 
mars 1795, on tua un flammant sur les bords du 
lac de Neuchâ te l ; en 1728, un autre aux envi
rons d'Alzey; en j u i n 1811, vingt-sept phénico
ptères apparurent près de Kehl , on en tua dix; le 
25 j u i n de la m ê m e a n n é e , on aperçut une bande 
de ces oiseaux passer en volant au-dessus de 
Bamberg ; du 14 au 16 ju i l l e t , deux phénico
p t è r e s furent vus sur les bords du Rhin, près de 
Bamberg. Mais tous ces oiseaux égarés étaient 
des jeunes, qu i avaiënt d û ê t re je tés hors de leur 
route par quelque accident. Le mid i de l'Europe 
forme toujours la l imi te nord d é f a i r e dedisper-
sion de cet oiseau ; le nord de l 'Afrique et le 
centre de l'Asie sont sa véri table patrie. Dans 
l ' h é m i s p h è r e occidental, les phénicoptères ne se 
rencontrent pas non plus sous des latitudes plus 
élevées que celles de nos climats. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les phé
n icop tè res p r é f è r e n t à toute autre localité les 
lacs voisins de la mer, salés ou saumâlres. Ils 
ne font que de courtes apparitions aux lacs 
d'eau douce, et n'y demeurent jamais long
temps. Par contre, on les voit souvent dans la 
mer, là où l'eau n'a pas une grande profon 
deur. 

Tous sont des oiseaux erratiques ; mais quel
ques-uns arrivent dans une localité et en dis 
paraissent avec une telle r égu la r i t é , qu'on peut 
presque dire qu'ils sont vraiment migrateurs. 
Cetti di t que les phén icop tè res arrivent en Sar
daigne à une époque fixe, et en repartent de 
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m ê m e . Salvadori est plus exp l ic i t e , et i l rap
porte ce f a i t cu r i eux : que les p h é n i c o p t è r e s 
apparaissent aux lacs de Scaffa, d 'Oristano et de 
Molentargius p r è s de Gagliar i , au m i l i e u d ' a o û t ; 
ils qui t tent la c o n t r é e en mars ou au commen
cement d ' avr i l . Cet auteur s'est d o n n é m i l l e 
peines pour observer leur mode de reproduc
tion, toutes ses recherches ont é t é infructueuses . 
U semble donc que ces oiseaux ne n ichen t pas 
en I ta l ie , au moins d 'une f a ç o n r é g u l i è r e . Us 
s'en vont en A f r i q u e et c'est d ' A f r i q u e qu'ils 
arrivent. Probablement ceux q u i passent l 'hiver 
en Italie n ichent aux bords des lacs de la cô te 
mér id iona le de la M é d i t e r r a n é e . Dans tous les 
cas, je puis a f f i rmer qu 'un cer ta in nombre d ' in 
dividus y sont s é d e n t a i r e s , et ne s'en é c a r t e n t 
pas de toute l ' a n n é e . 

Quiconque voi t r é u n i s des mi l l i e r s de f l a m -
mants, comprend et partage l 'enthousiasme 
de ceux qui ont r endu compte d 'un pare i l spec
tacle. « Quand le m a t i n , d i t Get t i , on regarde 
de Cagliari dans la d i r ec t i on des lacs, on 
croit les voir e n t o u r é s d'une digue de briques 
rouges, ou bien l ' on c ro i t apercevoir une grande 
quan t i t é de feuilles rouges, f lo t t an t à la surface 
de l'eau. Ce sont les p h é n i c o p t è r e s , q u i se t i e n 
nent là en rangs, et dont les ailes roses p r o d u i 
sent cette i l lus ion . L "aurore ne se pare pas de 
plus vives couleurs; les roses de Pestum n ' é 
taient pas plus bri l lantes que ne l'est cet oiseau 
avec ses teintes d 'un rose ardent, ses teintes 
d'une rose rouge nouvel lement é p a n o u i e . Les 
Grecs ont t i ré le n o m d u p h é n i c o p t è r e de la 
couleur de ses ailes ; les Romains ont a c c e p t é 
ce nom, et les F r a n ç a i s n 'ont f a i t que suivre le 
m ê m e ordre d ' i d é e en l u i imposant le n o m 
de flambant ou de flammant. » 

Je n 'oubl iera i jamais , pour ma part , l ' impres
sion que je ressentis en voyant des p h é n i c o 
ptères pour la p r e m i è r e fo is . C ' é t a i t a u p r è s du lac 
de Mensaleh ; j 'apercevais des mi l l i e r s et des 
milliers d'oiseaux ; mais mes regards r e s t è r e n t 
fixés sur une longue l igne de feu , d 'un éclat 
superbe, indescr ip t ib le . Les rayons du soleil se 
jouaient sur le p lumage blanc et rose des p h é 
n icop tè res . E f f r a y é e par quelque appar i t ion for
tu i te , toute la bande s'envola, e t , a p r è s u n 
instant de t u m u l t e , ces roses vivantes se grou
pè ren t en une longue masse t r i angula i re et 
flamboyante, q u i glissait sur l 'azur du c ie l . C 'é 
tait un spectacle enchanteur 1 Peu à peu, les 
oiseaux s 'abattirent, et se m i r e n t de nouveau en 
une l igne ; on aurait c r u avoir devant soi un 
corps de troupes nombreuses. À l'aide d'une 

longue-vue on r e c o n n a î t que les p h é n i c o p t è r e s 
ne se t iennent pas tou t à f a i t en l igne , qu ' i l s 
sont assez e s p a c é s les uns des autres ; mais vus 
de l o i n , on d i r a i t une a r m é e r a n g é e en ordre de 
batai l le . Cette i d é e n'est pas seulement la 
mienne ; elle s'impose à qu iconque a v u des 
p h é n i c o p t è r e s . Les Singalais les appellent sol
dats anglais; dans l ' A m é r i q u e d u Sud , on les 
nomme soldats; H u m b o l d t raconte m ê m e que 
les habitants d 'Angosture , peu a p r è s la fonda 
t i on de la v i l l e , f u r e n t mis en grand é m o i , u n 
j o u r où apparurent du cô té d u sud des h é r o n s 
et des p h é n i c o p t è r e s . l i s se croyaient m e n a c é s 
par une invasion d 'Indiens, et b ien que que l 
ques personnes, f a m i l i a r i s é e s avec ce spectacle, 
cherchassent à dissiper leur er reur , la t r anqu i l 
l i té ne rev in t que lorsque ces oiseaux se f u r e n t 
e n v o l é s d u cô té de l ' embouchure de l ' O r é n o q u e . 

I l est rare de vo i r des p h é n i c o p t è r e s i so lé s . 
Dans tous les cas, le f a i t ne se p r o d u i t jamais 
avant la saison des amours. D ' u n autre c ô t é , ce 
sont t ou jou r s des jeunes, i n e x p é r i m e n t é s , q u i 
ont q u i t t é ou pe rdu la bande dont i ls faisaient 
par t ie , que l ' on vo i t errer seuls. E n g é n é r a l , les 
p h é n i c o p t è r e s sont tou jours en troupes n o m 
breuses, f o r m é e s de centaines ou de mi l l i e r s 
d ' ind iv idus . 

Ces bandes é v i t e n t soigneusement les endroits 
qu i pour ra ien t leur ê t r e dangereux. Us p è 
chent dans les eaux d é c o u v e r t e s , d ' o ù s ' é t end 
devant eux un vaste h o r i z o n ; i ls se gardent 
bien sur tout de t rop approcher des f o u r r é s 
de roseaux. Us f u i e n t de t r è s - l o i n le canot 
q u i se di r ige vers e u x ; toute appar i t ion inac
c o u t u m é e , d 'ai l leurs, les e f f ra ie ; aussi n'est-il pas 
facile d'observer leurs habitudes en l i b e r t é . On 
les voi t tous les j o u r s , mais sans pouvoi r se 
rendre compte de leurs al lures ; ce n'est qu'avec 
une bonne longue-vue qu 'on peut les observer. 
D 'ordinai re , ils se t iennent dans l 'eau, jusqu 'au-
dessus des tarses; plus rarement , ils s 'aventu
rent sur les dunes ou sur les bancs de sable, 
surtout s'ils sont couverts de v é g é t a u x . Dans 
l 'eau, comme à terre, ils prennent les postures 
les plus s i n g u l i è r e s . Us raccourcissent leur long 
cou, le nouent, comme d i t m o n f r è r e , et l'ap
p l iquen t contre leur p o i t r i n e ; l eu r t ê t e est r e n 
ve r sée sur le dos et c a c h é e sous les plumes de 
l ' é p a u l e . Une des pattes porte seule le poids du 
corps; l 'autre est é t e n d u e ob l iquemen t en ar
r i è r e , ou f l éch i e contre le ventre . C'est ainsi que 
dor t le p h é n i c o p t è r e rose, et cette posture l u i est 
p ropre . D'autres fois , et c'est u n signe alors 
q u ' i l est éve i l l é , i l recourbe son cou en S, comme 
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le font les h é r o n s , sa tê te paraissant por tée par 
la nuque. Mais aussi tôt que quelque chose 
vient l u i inspirer de l ' e f f ro i , i l re lève sa t ê te aussi 
haut que possible. 

Le phén i cop t è r e rose, quand i l est occupé à 
prendre sa nourr i ture , n'a pas une tenue moins 
s ingu l iè re . I l barbote, l u i aussi, mais d'une 
m a n i è r e d i f fé ren te des autres lamellirostres. I l 
marche dans l'eau, et courbe son long cou, de 
telle façon que sa tê te soit dans le m ê m e plan 
que ses pieds; en d'autres termes, que son bec, 
et surtout la mandibule s u p é r i e u r e , soit en foncé 
dans la vase. I l explore de la sorte tout le fond 
de l'eau ; i l marche à petits pas, avançan t , recu
lant ; i l ouvre et ferme son bec alternativement, 
en agitant sa langue. I l t â te ainsi toutes les 
substances qu i sont en t rées dans son bec, et 
sépa re , tamise, à proprement parler, celles q u i 
sont alimentaires de celles qui ne le sont pas. 
Avec ses pattes, i l remue le fond de l'eau, et fait 
sortir de leurs retraites les petits animaux dont 
i l se nou r r i t . 

La d é m a r c h e du p h é n i c o p t è r e ressemble, 
mais seulement j u s q u ' à un certain point, à celle 
des grands échass iers : la cigogne, la grue, le 
héron marchent autrement que l u i , mais cette 
d i f fé rence n'est pas facile à expliquer ; on 
peut dire seulement que la d é m a r c h e du p h é 
n icop tè re est plus lente, plus i r r égu l i è re , plus 
vacillante que celle des grands échass iers , ce 
qui tient sans doute à la longueur de ses pat
tes. L 'on a pu observer chez des individus 
captifs qu' i ls marchent t r è s - f a c i l e m e n t , ce 
qu i est en contradiction avec les assertions de 
certains auteurs, lesquels croient qu'en mar
chant le p h é n i c o p t è r e a besoin de se soutenir 
avec son bec. Ils avaient vu, en effet, que par
fois, sur la terre ferme, cet oiseau courbait la 
tête jusqu'au contact du sol. I l se sert de son 
bec comme d'un point d'appui, cela est vrai , 
mais seulement quand, c o u c h é à terre, les pattes 
f léchies , i l veut se relever brusquement. Une 
fois debout, i l court rapidement, sans plus se 
servir de son bec. 

Le p h é n i c o p t è r e rose a encore une autre 
allure, et cel le-ci , pour l'observateur attentif , a 
un c a r a c t è r e qu i vient confirmer la place qu ' i l 
doit occuper dans la sér ie des oiseaux. Avant de 
prendre son essor, i l se meut souvent à la sur
face de l'eau, moi t ié courant, moi t i é volant ; i l 
ne le fai t pas avec autant d 'agi l i té que le pé t r e l , 
mais aussi bien qu'une poule d'eau ou qu'un 
canard. 

Quand l'eau est profonde, i l nage, et sans 

grands efforts apparents. I l nage moins vite que 
les autres nageurs à pattes courtes, mais plus 
longtemps. 

Lorsqu ' i l s'est élevé au-dessus de la surface 
de l'eau, i l vole avec facil i té . Les coups d'ailes, 
qui se suivent assez rapidement, produisent un 
bruissement analogue à celui du vol de l'oie ou 
du canard. Quelques auteurs comparent à un 
roulement de tonnerre dans le lointain le bruit 
que fait une bande de phén icop tè res , en s'envo-
lant. La personne la moins expérimentée re
conna î t r a toujours un phén icop tè re à son vol. 
U é tend non-seulement ses pattes, mais encore 
son cou, et i l para î t ainsi é n o r m é m e n t long et 
mince ; ses ailes é t ro i tes se trouvant insérées 
vers le mi l ieu de sa longueur, i l a l'apparence 
d'une croix. Quand les phén icop tè res volent en 
compagnie, ils forment une file ou un coin, dont 
les branches changent continuellement, chacun 
d'eux à son tour relayant celui qui est en tête. 
A u moment de s'abattre, ils descendent en dé
crivant des spirales, planent un peu au dessus 
de la surface de l'eau, pour ralentir leur vitesse, 
puis se posent. 

Chez ces singuliers oiseaux, le goût doit être 
aussi bien développé que la vue; mais leur lan
gue si nerveuse est en m ê m e temps un organe 
de tact ; son action est encore aidée par celle de 
la membrane molle qui revêt le bec; aussi, 
peut-on dire que ces oiseaux doivent avoir le 
toucher t r è s - d é v e l o p p é . L'odorat intervient 
p e u t - ê t r e encore pour complé t e r ces sens; mais, 
de ce côté , nous ne pouvons émet t re que des 
h y p o t h è s e s . I l est é g a l e m e n t difficile de juger 
de la finesse de l 'ouïe ; tout ce que l'on peut dire, 
c'est que ce sens n'est pas rudimentaire. Le 
p h é n i c o p t è r e se p résen te donc à nous comme 
un ê t r e à sens t r è s -déve loppés , et ses facultés 
intellectuelles ne leur sont pas inférieures. Chez 
un oiseau de son espèce, une grande tête est 
l ' indice d'un grand cerveau, et l'observation ne 
vient pas d é m e n t i r ceux qui , à priori, lui assi
gnent des facul tés intellectuelles élevées. 

Le p h é n i c o p t è r e rose est toujours prudent, et 
parfois t rès-cra in t i f . I l sait parfaitement distin
guer ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas. 
Jamais une bande de ces oiseaux ne laisse un 
canot approch er à po r t ée de fusi l ; les plus vieux 
sont j ou r et nuit en sentinelle, et i l n'est pas fa
cile de les surprendre. Les jeunes seuls, séparés 
de la bande, ne sont pas cra in t i f s ; ils n'ont 
pas encore d ' e x p é r i e n c e . Mais le phénicoptère 
s'habitue rapidement à ce ux dans lesquels il 
voyait des ennemis; en c a p t i v i t é , i l finit par s'at-
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tacher à son m a î t r e , sur tout si celui-c i s'occupe 
beaucoup de l u i . J'ai pu observer chez des 
individus captifs , qu ' i l s d is t inguaient parfa i te
ment leur gardien d'avec les autres personnes, 
et qu'ils savaient f o r t b ien n 'avoir r i en à en r e 
douter. On peut plus a i s é m e n t que d'autres o i 
seaux nouvel lement pr i s , les toucher , les fa i re 
rentrer dans leur é c u r i e , les faire passer d 'un 
endroit à un autre ; ils s 'habituent mieux que 
les autres nageurs à la s o c i é t é d 'an imaux é t r a n 
gers, ce q u ' i l f au t a t t r ibuer en grande part ie 
à leur c a r a c t è r e excessivement paisible. Ils sont, 
en effet, bien plus doux, bien plus t ranqui l les 
que les autres lamell i rostres . 

U n'y a que sous le rappor t de la voix que le 
phén icop tè re est m a l d o u é ; i l ne f a i t entendre 
qu'un c r i s imple, rauque , d u r : krak; un r i ca 
nement d é p o u r v u de toute ha rmon ie , q u ' i l lance 
avec effort , et q u i alterne de temps à autre avec 
un cr i plus é levé , analogue à celui de l 'o ie . 

Le p h é n i c o p t è r e rose a le m ê m e r é g i m e que 
beaucoup d'autres lamell i rostres . I l v i t de petits 
animaux aquatiques, sur tout de mollusques u n i -
valves, de vers, de c r u s t a c é s . 11 prend aussi de 
petits poissons et ne d é d a i g n e pas toute n o u r r i 
ture végétale . En cap t i v i t é , on peut le conserver 
longtemps en l u i donnant du r iz cu i t , du b lé 
gonflé dans l'eau, de l 'orge, du pa in , des l e n t i l 
les d'eau ; mais pour q u ' i l se maint ienne en 
bonne san té , iJ fau t y a jou ter de la viande. Avec 
ce rég ime on peut le garder plusieurs a n n é e s . 
Faisons remarquer que son p lumage perd ses 
tendres hachures roses quand on ne n o u r r i t 
l'oiseau que de v é g é t a u x , et les recouvre quand 
on l u i donne un r é g i m e analogue à celui q u ' i l 
a en l ibe r té . 

Nous ne connaissons pas encore en d é t a i l le 
mode de reproduct ion du p h é n i c o p t è r e rose et 
de ses c o n g é n è r e s . Labat, le p remier , l u i assigna 
un procédé d ' incubat ion tou t p a r t i c u l i e r ; D a m -
pier confirma ce r éc i t , et tous les autres auteurs 
le reproduisirent , sans en met t re la v é r a c i t é en 
doute. « Les flammants, d i t Dampier , cons t ru i 
sent leurs nids dans des mara is ; ils rassemblent 
la vase avec leurs pattes, et en construisent de 
petites é m i n e n c e s , q u i paraissent autant d ' î l o t s 
élevés d 'environ u n pied et demi au-dessus de 
la surface de l 'eau. Ces î lo ts sont coniques, et 
portent à leur sommet une excavation, q u i con
stitue le v é r i t a b l e n i d . » 

Labat d i t que la part ie qu i plonge dans l 'eau 
est massive, tandis que celle qu i é m e r g e est 
creuse, comme l'est un pot. « Pour pondre ou 
pour couver, a joute- t - i l , ces oiseaux se t iennent 

debout, les jambes dans l 'eau, a p p u y é s contre 
leur n id et le r ecouvren t de leur queue. » Pallas 
avance aussi que les p h é n i c o p t è r e s s 'appuient 
contre leurs nids, et recouvrent ainsi leurs 
œ u f s , mais i l ne d i t pas s'il parle d ' a p r è s ce q u ' i l 
a v u , ou s'il ne fa i t que reprodui re la descr ip t ion 
des auteurs qu i l 'ont p r é c é d é . 

Naumann a mis ces r é c i t s fo r t emen t en doute, 
et, d ' a p r è s mes propres observations, j e partage 
e n t i è r e m e n t son op in ion , bien que j e n'aie jamais 
eu le bonheur de vo i r un p h é n i c o p t è r e couvant . 
I l est cependant probable que les p h é n i c o p t è r e s 
n ichent sur les bords du lac de Mensaleh, car, 
au mois de m a i , j ' a i t r o u v é un œ u f t r è s - g r o s dans 
l 'oviducte d'une femelle que j ' y avais t u é e . On ne 
peut nier l 'existence de leurs nids, é m e r g e a n t de 
l'eau comme autant de mont icules coniques. 
Tous les observateurs, d 'Orbigny no tamment , en 
ont fa i t men t ion ; mais ce q u i n'est pas exact, 
c'est le mode d ' i ncuba t ion . Vo ic i ce q u i se 
passe. Le p h é n i c o p t è r e cons t ru i t son n i d dans 
des endroits où l 'eau est peu profonde . D ' a p r è s 
le dire des Arabes, i l le fera i t sur des î les basses, 
couvertes de quelques plantes peu é l e v é e s . Con
s t ru i t dans l 'eau, le n i d est un amas conique de 
vase, r a m a s s é e avec les pattes, couvert de plan
tes aquatiques, et é levé de f a ç o n à ce que les 
œ u f s soient de 30 à 50 cent, au-dessus d u n i 
veau de l 'eau. É t a b l i à t e r re , ce n'est qu 'une 
simple d é p r e s s i o n c r e u s é e dans le sol , et tapis
s é e , disent les Arabes, de quelques joncs et de 
quelques roseaux. I l y a g é n é r a l e m e n t deux œ u f s 
dans u n seul n i d , quelquefois , pour tan t , on y 
en t rouve t rois . Ces œ u f s sont i n é g a l e m e n t a l lon 
g é s ; leur coqui l le est mol le , lisse, c r é t a c é e 
et d 'un blanc de chaux. L'oiseau les couve en 
sasseyant sur son n i d , les pattes f l é c h i e s , comme 
Crespon l'a a v a n c é ; i l peut a r r iver cependant 
q u ' i l é t e n d e parfois une patte en a r r i è r e et la 
laisse pendre le long d u mon t i cu l e . La d u r é e de 
l ' incuba t ion est de t rente à trente-deux jours . La 
femelle pousse des cris p e r ç a n t s pour \nvi ter 
son m â l e à la relayer. 

J . de M u l l e r avance q u ' i l y a quelques a n n é e s 
les p h é n i c o p t è r e s n ichaient souvent dans la Ca
margue, et qu 'on empor ta i t des voitures pleines 
de leurs œ u f s ; i l a joute que cela ne l u i semble 
nu l l ement invraisemblable , car les p h é n i c o p t è r e s 
doivent nicher les uns à cô té des autres, en une 
longue l igne , et i l ne doi t pas ê t r e d i f f i c i l e , 
dans ces circonstances, de recue i l l i r bon nombre 
d ' œ u f s . D'autres naturalistes ont é t é moins heu
reux dans leurs recherches. Ce q u ' i l y a de 
cer tain, c'est q u ' i l est excessivement rare de 
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voir des phén icop tè res nicher en Europe. Salva
dori s'est vainement d o n n é mi l le peines pour 
observer le mode de reproduction de ces oiseaux ; 
i l a pu prendre plusieurs fois des jeunes, en 
pleine eau ; jamais i l n'a t rouvé n i n id , n i œ u f s , 
bien qu ' i l en eû t d e m a n d é instamment à tous les 
p ê c h e u r s . Aussi para î t - i l douteux que l 'espèce 
niche en Sardaigne. Si cela étai t , « les recherches 
des p ê c h e u r s , d i t - i l , auraient d û ê t r e faci l i tées 
par la forme extraordinaire du nid ; et dans un 
petit lac, comme celui de Scaffa, ces nids n'au
raient pas pu é c h a p p e r , pendant tant d ' a n n é e s , 
aux regards d'un aussi grand nombre de pê 
cheurs. » 

A peine éclos, les jeunes sont conduits à l'eau 
par leurs parents ; dès les premiers jours, ils se 
mettent à nager; ils courent b ien tô t t r è s -b ien , 
mais ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'ils 
peuvent voler 

Chasse. — La chasse du p h é n i c o p t è r e exige 
beaucoup de prudence. Dans le jour , une bande 
de ces oiseaux craintifs ne se laisse pas appro
cher à por tée de fus i l ; pendant qu'ils sont oc
cupés à chercher leur nourr i ture , plusieurs des 
plus vieux se tiennent en sentinelle, et avertis
sent leurs compagnons de l ' imminence d'un 
danger. Dans la nui t , i l est plus aisé de les sur
prendre. Salvadori assure qu'on peut alors assez 
facilement les t i rer à p lomb, et les Arabes m'ap
prirent une m a n i è r e encore plus simple de les 
prendre. On é tend entre deux barques un filet 
de p ê c h e ordinaire et l 'on se dirige vers une 
bande de p h é n i c o p t è r e s ; e f f rayés , ces oiseaux 
s'envolent, se prennent dans les filets, et les 
chasseurs s'en emparent. On peut de la sorte 

capturer une cinquantaine d'individus d'une 
m ê m e bande. 

Les pêcheu r s du lac de Mensaleh m'ont ra
conté une chasse bien plus singulière. Après 
avoir reconnu bien exactement le l ieu de repos 
d'une bande de phén icop tè res , on s'en approche 
la nui t , t r è s - p r u d e m m e n t , m o n t é sur un radeau 
de bois flottant, et on cherche à découvrir la 
sentinelle. Celle-ci se tient le cou levé, tandis 
que tous les autres dorment, la tête sous l'aile. 
U n p ê c h e u r s'avance vers elle en nageant et en 
rampant, t an tô t sur l'eau, t an tô t sous l'eau, 
m a s q u é par une butte d'herbes qu ' i l pousse de
vant lu i ; arr ivé à la sentinelle, i l la saisit rapi
dement, l u i plonge la tête dans l'eau, et la tue 
en l u i tordant le cou. Ses compagnons en pren
nent d'autres, les tuent de la m ê m e façon et les 
attachent à une longue corde. Je n'aurais pas 
a j o u t é f o i à une pareille histoire, si j'avais pu 
m'expliquer autrement le résul ta t visible de ces 
chasses. C'est par douzaines, qu'on voit les phé
n icoptères figurer sur les m a r c h é s des villes du 
nord de l 'Egypte, où leur chair est fort recher
c h é e . Les auteurs anciens rapportent que les 
Romains en é ta ien t t r è s - f r i ands , surtout delà 
langue et de la cervelle. J'ai goûté à ces plats; 
j ' a i t rouvé la chaiadu phén icop tè re délicateetsa 
langue r é e l l e m e n t dél icieuse. Je n'ai rien re
m a r q u é du goût huileux que, d 'après quelques-
uns, possédera i t la chair colorée en rose ; tout 
au contraire, m ê m e aux bords du lac Mensa
leh, si riches en gibier délicat , un phénico
p tè re rôti est un des mets les plus exquis qu'on 
puisse y manger. 

L E S C Y G N I D É S — CIGN1. 

Die Schwdue, the Swans. 

En ne tenant m ê m e aucun compte du lustre 
que la l égende et la poésie ont j e t é sur les 
cygn idés , depuis les temps les plus reculés , 
nous ne pouvons refuser à ces beaux et ma
jestueux oiseaux une place élevée dans l 'ordre 
des lamellirostres. Leur taille, leur port é légant , 
la g râce de leurs mouvements, l ' é légance de leur 
plumage, tout en fai t des c r é a t u r e s des plus 
attrayantes. 

C a r a c t è r e » . — Les cygnidés forment un 
groupe nettement déf in i ; ils d i f fè ren t autant 
des oies que des canards, et se distinguent par 
un corps volumineux, un cou excessivement 

long et hors de proportion avec la hauteur des 
jambes, qui sont en a r r iè re de l'équilibre du 
corps; par un bec aussi large vers l'extrémité 
qu 'à la base ; des lorums nus ; des ailes am
ples, plus courtes que la queue, à rémiges cu
bitales ou brachiales aussi longues que les 
grandes primaires. 

Leur t r a c h é e - a r t è r e est sans renflement à 
la partie in fé r i eu re : elle forme cependant chez 
quelques espèces des replis qui se logent dans 
l ' épaisseur du sternum. 

Us sont plus nageurs que marcheurs et se 
rapprochent à cet égard des anatidés. 
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L E S C Y G N E S — CYGNUS. 

Die Schwàne, the Sivans. 
C a r a c t è r e s . — Les cygnes on t la t ê t e de 

grosseur moyenne ; le bec d r o i t , a peu p r è s 
aussi long que la t ê t e , a r r o n d i a n t é r i e u r e m e n t , 
nu ou b o s s e l é à la racine , l é g è r e m e n t convexe 
à la pointe et se t e r m i n a n t par une l amel le 
cornée ar rondie ; les j ambes courtes et mass i 
ves ; le do ig t m é d i a n p lus l o n g que le tarse ; 
le doigt p o s t é r i e u r pe t i t , f a ib l e , i n s é r é t r è s 
haut, et ne p o r t a n t pas sur le sol dans la m a r 
che; la pa lma tu re t r è s g rande ; les ailes a i g u ë s , 
les r é m i g e s p r i m a i r e s n ' é t a n t pas beaucoup 
plus longues que les r é m i g e s de l 'avant-bras 
ou bras ; la queue cour te et a r r o n d i e , f o r 
m é e de d i x - h u i t à v i n g t - q u a t r e rectr ices . Le 
plumage est t r è s abondan t et m o u , v e l o u t é à l a 
tête et au cou, t r è s s e r r é et comme f e u t r é au 
ventre, c o m p o s é de grandes p lumes au dos et 
par tout a c c o m p a g n é d 'un duve t t r è s é p a i s . 

D ' a p r è s Ni tzsch , le squelet te o f f r e les p lus 

grands r appor t s avec ce lu i des oies et des ca

nards; les d i f f é r e n c e s ne sont donc pas t r è s 
c a r a c t é r i s t i q u e s . Le c r â n e est d é p o u r v u des 
deux t rous occ ip i t aux q u ' o n observe chez les 

B R E I I M . 

autres oiseaux aquatiques. I l y a de v ing t - t ro i s 
à vingt-quatre v e r t è b r e s cervicales, d ix dorsales 
et neuf caudales ; le s te rnum est l o n g ; le b r é 
chet est t r è s - l a r g e chez quelques e s p è c e s , et 
r eço i t la t r a c h é e dans son i n t é r i e u r ; l ' h u m é r u s 
est pneumat ique . La langue est grande et char
nue ; le pharynx est l a rge ; l 'estomac fo r t emen t 
m u s c u î e u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pays t ro -
picaux e x c e p t é s , les cygnes se rencon t ren t dans 
toutes les r é g i o n s de la terre , mais c'est sous les 
zones f ro ide et t e m p é r é e de l ' h é m i s p h è r e b o r é a l 
qu ' i l s sont le plus nombreux . E n Asie et en 
Europe habitent t rois e s p è c e s , qu i passent en 
A f r i q u e lors de leurs migra t ions . Deux de ces es
pèces habitent l ' A m é r i q u e ; cette part ie du monde 
en compte aussi qu i l u i sont propres ; l 'Aus t ra
lie en p o s s è d e une q u i est c a r a c t é r i s t i q u e de sa 
faune. Chaque e s p è c e a une aire de dispersion 
f o r t é t e n d u e , et, dans leurs migra t ions , les cy
gnes parcourent des espaces c o n s i d é r a b l e s . Tous 
é m i g r e n t , mais non tous les ind iv idus d'une 
m ê m e e s p è c e ; ceux q u i n ichent dans les con
t r ées t e m p é r é e s y passent souvent l 'h iver , ou 
ne poussent pas bien l o i n leurs courses. 

l l t e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les Cygnes 
se t rouvent t ou jou r s dans des endroi ts riches en 
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eaux ; cependant, ils ne se fixent que dans les 
grands lacs et les marais profonds. Ils construi
sent leur nid au Lord des eaux douces. Après 
la saison des amours, ils vont souvent à la mer, 
où ils trouvent une nourr i ture abondante. Ils ne 
sont actifs que de jou r , et ne voyagent m ê m e 
pas la nui t . 

Par leurs allures, les cygnes di f fèrent de pres
que tous les autres nageurs. L'eau est vér i ta
blement leur domaine; ils ne vont pas à terre 
volontiers, et ils ne se déc iden t à voler que 
quand la nécess i té les y contra int . Leurs pattes, 
insérées t rès en a r r i è r e de leur corps, ne leur 
permettent pas de marcher faci lement; leur 
d é m a r c h e semble lourde et vacillante. Ils ne 
volent qu'avec de grands efforts, surtout au mo
ment où ils s 'enlèvent de dessus l'eau, mais ils 
le font rapidement lorsqu'ils sont arr ivés à une 
certaine hauteur ; lorsqu'ils sont à terre, ils pren
nent di f f ic i lement leur essor, aussi n'aiment-ils 
pas à s'y abattre. Avant de s'envoler, ils é t e n d e n t le 
cou horizontalement, battent des ailes, frappent 
de leurs larges pattes pa lmées la surface de l'eau, 
et ainsi, moi t i é volant, moi t i é courant, ils f ran
chissent de quarante à quatre-vingts pas, en 
produisant un b ru i t assez fo r t . Ce n'est q u ' a p r è s 
ce t rajet qu'ils ont un élan suffisant pour pou
voir s'envoler. Ils é t e n d e n t alors leur cou dans 
toute sa longueur, é ta len t largement leurs ai
les, en frappent l 'air à coups r e d o u b l é s , et pro
duisent un bruissement assez désagréab le , en
tendu de p rè s , mais q u i , de lo in , ne manque 
pas d'une certaine harmonie, et rappelle un 
peu le son lointain d'une clochette. Pour s'a
battre, ils descendent les ailes é t endues et i m 
mobiles; ils arrivent obliquement à la surface 
de l eau , la touchent, glissent assez lo in sur elle, 
et é t enden t leurs pattes pour ralentir leur v i 
tesse. 

Les diverses espèces de cygnes d i f fè ren t beau
coup l'une de l'autre quant à la voix. Quel
ques-unes la font rarement entendre; leur c r i 
est comme un son de trompette, qui ressemble 
un peu à celui de la grue; plus souvent, c'est un 
for t sifflement, ou un murmure é t o u f f é ; d'au
tres espèces ont une voix forte, vigoureuse, sus
ceptible de quelques variations, et assez agréa
ble, entendue de l o i n . Les mâles crient plus sou
vent que les femelles, leur voix est plus forte, 
plus pleine. Les jeunes piail lent comme les 
jeunes oies. 

Sous le rapport de l ' intelligence, les cygnes 
ne le cèden t pas aux autres lamellirostres. Ils 
sont prudents, j ud ic i eux ; ils r èg l en t leur con

duite suivant les circonstances, suivant les dis
positions que l 'homme leur montre; mais i) esl 
rare qu'ils dépoui l len t en t i è remen t leur timi
dité et leur sauvagerie naturelles. Dans leurs 
m œ u r s , tout respire un sentiment de conten
tement d ' e u x - m ê m e s , de conscience de leur di
gni té , d'amour de la domination, qui se traduit 
vis-à-vis de leurs semblables du m ê m e sexe en 
querelles ; vis-à-vis des animaux plus faibles, en 
despotisme. Ce n'est qu'entre cygnes de même 
espèce que se forment des sociétés nombreuses, 
et ils ne souffrent au mi l ieu d'eux aucun étran
ger; un cygne isolé p ré fè re m ê m e rester soli
taire, que de se mêle r à d'autres oiseaux. Ils sont 
m é c h a n t s pour les espèces plus faibles qu'eux; 
la domination qu'ils c o n q u i è r e n t facilement sur 
elles, ne semble pas les satisfaire; souvent, ils 
poursuivent d'autres oiseaux nageurs, les atta
quent avec fureur , les tuent, sans autre motif 
apparent que celui de faire preuve de leur 
force. 

Les mâles se l ivrent entre eux de violents 
combats pour la possession d'une femelle. Ils 
donnent souvent des témoignages de jalousie, 
d'envie, de fourberie . Par contre, le mâle et la 
femelle d'un m ê m e couple ont l 'un pour l'autre 
une grande fidéli lé , et, une fois unis, ils le sont 
pour la vie. Les parents ne témoignent pas 
moins de tendresse à leur p rogéni tu re ; si le 
mâle ne prend pas part directement à l'incuba
tion, i l reste toujours auprès de sa femelle, 
veillant sur elle, se couchant à ses côtés, la dis
trayant par sa p r é s e n c e . La femelle construit le 
n id ; le m â l e se borne à l u i apporter dans son bec 
les m a t é r i a u x , q u ' i l est parfois allé chercher au 
l o i n . Le n id est t r è s grand, construit sans art, 
f o r m é de toutes sortes de plantes aquatiques et 
d'une d e r n i è r e couche de joncs secs. 

La femelle cherche de petits î lots bienabrités 
pour l 'y é t a b l i r ; à dé faut, elle entasse des plan
tes, en forme un î lot f lo t tan t et assez grand pour 
porter le couple. Chaque couvée est de six ou 
hu i t œ u f s , à coquille épa i s se , d'un blanc sale ou 
d'un vert pâ l e sale ; l ' incubat ion est de cinq à six 
semaines ; les jeunes éc losen t couverts d'un du
vet é p a i s ; ils restent environ un jour dans le 
n id à se r é c h a u f f e r et à se sécher , et sont en
suite conduits dans l'eau, où i ls apprennent à 
chercher leur nour r i tu re : la femelle les porte 
souvent sur son dos; la nui t , elle les garde sous 
ses ailes ; en cas de danger, elle les défend avec 
vaillance,leur prodigue ses soins j u s q u ' à cequ'ils 
aient leur plumage complet, et qu'ils soienten 
é t a t de se suff ire à e u x - m ê m e s . Ils quittent alors 
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leurs parents, et pour tou jour s . S i , l ' a n n é e sui
vante, ils reviennent à leur l i eu nata l , les parents 
les t rai tent comme des é t r a n g e r s et les chassent 
hors de leur domaine. 

Les cygnes se nourrissent de v é g é t a u x aqua
tiques, de racines, de feui l les , de graines, d ' i n 
sectes, de larves, de vers, de mollusques, de 
petits reptiles, de poissons. Us ne sont pas her
bivores au m ê m e d e g r é que les oies, n i carni 
vores comme les canards ; pour le r é g i m e , ils 
tiennent le m i l i e u entre ces deux famil les . Us 
prennent leurs a l iments en b a r b o t a n t ; ils en
foncent leur long cou dans l 'eau, y cue i l len t des 
plantes, ou remuent la vase pour y prendre de 
petits an imaux . Us ne peuvent vivre dans des 
eaux profondes, si des myriades de petits animaux 
ne peuplent les couches s u p é r i e u r e s de ces eaux. 
En capt iv i té , ils s 'habi tuent au r é g i m e le plus 
varié ; mais ils p r é f è r e n t tou jours les substances 
végétales . 

Les pygargues et les grands aigles fondent par
fois sur des cygnes adultes, plus souvent sur des 
jeunes ; à part cela, ces nobles ' c r é a t u r e s ont 
peu à redouter les carnivores. A t t a q u é s , ils se 
dé fenden t courageusement, avec conscience de 
leur force. 

Chasse. — L ' h o m m e les poursu i t pour se 
procurer leur chair et leurs p lumes , leur duvet 
surtout, t rès -es t imé dans certains endroits . Mais 
i l faut ê t re e x p é r i m e n t é pour chasser des oiseaux 
aussi prudents et aussi c ra in t i f s . Dans le N o r d , 
on cherche à les approcher en canot, par les 
grands vents q u i poussent dans leur d i r ec t i on . 
Les cygnes volant presque tou jours contre le 
vent, le chasseur peut e s p é r e r que ces oiseaux 
viendront de son c ô t é et passeront à p o r t é e . 

En Algé r i e , d ' a p r è s B u v r y , les Arabes les 
chassent de la f a ç o n que j ' a i d é c r i t e en par lant 
des p h é n i c o p t è r e s ; ou bien, ils p lantent dans le 
sol, aux bords des baies de la mer , des poteaux 
auxquels sont a t t a c h é s des fils en po i l de cha
meau ; l ' e x t r é m i t é l i b r e de ces fils est mun ie 
d'un h a m e ç o n , a m o r c é avec du pain , de la 
viande, u n poisson. « L'oiseau avale l ' a p p â t ; 
l ' h a m e ç o n l u i reste dans le cou , et le r e l i en t 
jusqu 'à l ' a r r ivée du chasseur. » 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes et b ien s o i g n é s , les 
cygnes peuvent ê t r e é levés fac i lement ; i ls de
viennent aussi p r i v é s que ceux qu i sont n é s en 
cap t iv i té . Quelques uns ont pour leur m a î t r e 
beaucoup d'attachement ; mais leurs t é m o i g n a 
ges d ' a m i t i é sont g é n é r a l e m e n t si i m p é t u e u x , 
qu'on est ob l i gé de se tenir constamment sur 
ses gardes. La p lupar t cependant ne d é p o u i l l e n t 

j amais c o m p l è t e m e n t l eur m é c h a n c e t é i n n é e , et 
peuvent ê t r e souvent dangereux pour des per
sonnes faibles ou p o u r des enfants. Mais leur 
b e a u t é , leur g r â c e , leur é l é g a n c e les f o n t a imer 
quand m ê m e , et ils fon t t ou jour s le plus bel o r 
nement de nos p i è c e s d'eau. 

LE CYGNE MUET — CYGNUS OLOIÎ. 

Der stumme Schwan, der Hôckerschwan, the mute Swan» 

Caractères. — Le cygne muet est celui que 
nous voyons chez nous à l ' é t a t domest ique, et 
qu i v i t encore en l i b e r t é dans le n o r d de l ' E u 
rope et dans la S i b é r i e orientale. Son corps 

' a l l o n g é , son cou long et é l a n c é , son bec aussi 
l ong que la t ô l e , rouge, s u r m o n t é d 'une caron
cule no i re , le c a r a c t é r i s e n t assez pour qu 'on ne 
puisse le confondre avec aucune autre e s p è c e . 
Son plumage est b lanc ; les jeunes sont gris et 
blanc. 

La l igne naso-oculaire est noire comme la ca
r o n c u l e ; les pattes sont b r u n â t r e s ou noires. 
L 'œi l est b r u n , le bec rouge . Le cygne muet a 
l m , 9 2 de long et 2™,75 d envergure; la longueur 

': de l 'ai le est de 74 cent. ; celle de la queue, de 27 
j à 30. L a femelle est un peu plus pet i te . 

Les cygnes qu i naissent avec u n p lumage 
blanc, et dont on a vou lu fa i re une e s p è c e à par t , 
sous le n o m de cygnus immulabilis, ne sont 
qu 'une v a r i é t é du cygne muet . Dans une m ê m e 
c o u v é e , i l peut se t rouver des jeunes blancs et 
d'autres gris. 

LE CYGNE CHANTEUR — CYGNUS MUS1CUS. 

Der Singschwan, the whistling Swan. 

Caractères. — Le cygne chanteur (fig. 173) 
d i f f è re de l ' e spèce p r é c é d e n t e par ses formes 
plus r a m a s s é e s , son cou plus cou r t et plus gros, 
son bec jaune à la base, noi r à la pointe , é l evé 
à la racine, mais d é p o u r v u de caroncule . l i a 
I m , 6 5 de long el de 2 r a ,47 à 3 r a ,64 d ' envergure ; 
la longueur de l 'aile est de 66 cent. ; celle de la 
queue, de 22. 

LE CYGNE NAIN — CYGNUS BECWIKII, 

Der Zwergschwan, the Bewich-Swan. 

Caractères. — La troisième espèce euro-
r o p é e n n e , le cygne na in ou cygne de B e w i c k , 
se dis t ingue du cygne chanteur par sa tai l le plus 
f a ib l e , son cou a l l o n g é , son bec t r è s - é l e v é à la 
racine, jaune sur une moins grande é t e n d u e ; sa 
queue f o r m é e de d i x - h u i t rectr ices. 
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Nous nous bornerons ic i à faire l 'histoire du 
cygne chanteur. D'ailleurs, c'est à cette espèce 
que se rapportent les diverses légendes qui ont 
cours sur les cygnes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Cygne 
chanteur est un oiseau des zones froide et tem
pérée de l ' h é m i s p h è r e boréa l . I l n'est pas rare 
dans le nord de l 'Europe; on le trouve dans tout 
le nord et le centre de l'Asie, jusqu'au dét ro i t de 
Behring, et en A m é r i q u e . Jadis l 'on croyait qu ' i l 
nichait seulement dans les pays septentrionaux ; 
mais von der Muhle et Lindermayer nous ont 
appris qu ' i l é tai t s éden ta i r e en Grèce, qu ' i l s'y 
reproduisait par conséquen t . Dans ses migra
tions, i l arrive r é g u l i è r e m e n t , tous les hivers, 
dans le nord de l ' A f r i q u e , en Égyp te , comme au 
Maroc, en Algé r i e , et dans la r é g e n c e de Tunis . 
En Espagne, ilestrare, ou dans tous les cas moins 
commun que ses c o n g é n è r e s . I l se montre plus 
f r é q u e m m e n t dans l'est. On voit un nombre con
s idérable de ces oiseaux sur tous les lacs du cen
tre de la Russie; en hiver, i l est t r è s - c o m m u n 
aux bouches des fleuves du sud de la Russie et 
sur les lacs salés du sud-est de l 'Europe et de la 
Sibér ie centrale. En Islande, é m i g r e n t seulement 
quelques-uns des cygnes qui y habitent; le cou
rant du Gulf-Stream et les nombreuses sour
ces chaudes de cette île maintiennent libre de 
glace une q u a n t i t é d'eau suffisante pour que 
ces oiseaux puissent y subsister. En Russie, par 
contre, tous les cygnes ont disparu avant que 
les glaces aient recouvert les eaux qu'ils habitent. 
De ce pays, ils se dirigent, les uns vers la mer 
Baltique et la mer du Nord, les autres vers la mer 
Noire ; le plus grand nombre s'en vont encore 
plus lo in , dans la direction du sud-ouest. Dès 
le mois d'octobre, les cygnes chanteurs arrivent 
en grand nombre sur les côtes de P o m é r a n i e ; 
dans le centre de l 'Allemagne, l ' époque de leur 
passage est, à l 'aller, en novembre et d é c e m b r e ; 
au retour, en févr ier et mars. Beaucoup suivent 
les côtes de la mer. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les allures 
du cygne chanteur ressemblent beaucoup à 
celles du cygne muet ; elles sont cependant 
un peu moins gracieuses. I l recourbe rarement 
son cou d'une façon aussi é l égan te , i l le tient 
d'ordinaire droi t et élevé ; m a l g r é cela, i l a en
core en nageant un port fo r t a g r é a b l e . D'un 
autre cô té , i l se distingue de son congénè r e , 
et cette fois à son avantage, par sa voix forte et 
îssez harmonieuse; i l faut cependant ne l 'en-
fcmdre que de lo in , pour pouvoir, comme les 
Islandais, le comparer aux sons de la trompe et 

du violon. Naumann note t rès -exac tement son 
cr i ordinaire par : killklii, et son cr i plus doux, 
par<w#. De p r è s , ces deux sons sont peu agréa
bles ; ils paraissent rauques et trop forts pour 
l 'oreille ; i l peut se faire cependant qu'ils re
vêtent un t imbre assez harmonieux, lorsqu'on 
les entend de lo in et qu'ils sont poussés à la fois 
par une bande no mbreuse. » 

« La voix de ce cygne, di t Pallas, a un tim
bre harmonieux, comme celui d'une clochette 
d'argent; i l chante en volant et on l'entend de 
for t lo in . Ce que l'on a r acon té du chant du 
cygne expirant n'est nullement une fable; ses 
dern iè res respirations produisent son chant. » 

« U mér i t e de garder l 'épi thète de musicust 

di t Faber. Lorsque de petites bandes de ces 
cygnes traversent les airs, à une grande hau
teur, ils font entendre leur voix harmonieuse et 
m é l a n c o l i q u e , semblable à des sons de trompe 
dans le lo inta in . » 

« Dans les longues nuits d'hiver, écrit Olaf-
fen, alors qu'i ls volent en troupes, leur voix est 
t rès-agréable h entendre ; on dirait les notes d'un 
violon. » 

« I l est positif, dit Arman , que la voix du 
cygne chanteur a un t imbre plus argentin que 
celle d'aucun autre animal ; que lorsqu'il est 
blessé, ses respirations s'accompagnent de notes 
chantantes; que son chant est célébré de mille 
façons dans les chansons populaires russes. » 

« Son chant, di t OEsel, se compose de deux 
notes t rès -perçan tes . Quand toute une.bande les 
pousse s i m u l t a n é m e n t , on les entend parfois 
j u s q u ' à une distance de deux à trois milles an
glais. » 

« Je suis parvenu enfin, dit Homeyer, à en
tendre la voix du cygne chanteur. Bui t à dix 
de ces oiseaux se trouvaient sur le Grabow, à 
environ une centaine de pas du bord, et pous
saient des sons pe rçan t s et harmonieux. On ne 
pouvait y r econna î t r e de mélodie ; ce n'étaient 
que quelques notes agréab les , t r a înan t e s ; mais, 
comme les unes é ta ient plus élevées, les autres 
plus basses, les intervalles des tons se faisaient 
sentir et le tout constituait un ensemble assez 
harmonieux. Malgré la grande distance, ces 
notes arrivaient distinctes à mon oreille. » 

Schi l l ing est plus explicite : « Le cygne 
chanteur charme l 'amateur, non seulement 
par sa b e a u t é , sa g râce , sa prudence, mais en
core par sa voix for te , riche en notes pures et 
v a r i é e s ; i l la fait entendre à toute occasion: 
c'est un cr i d'appel, d'avertissement. Quand il 
est r éun i à ses semblables, i l semble causer avec 
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eux ou rivaliser à q u i chantera le m i e u x . 
« Lorsque, par les grands f r o i d s , la mer est 

couverte de glace dans les endroi ts non o c c u p é s 
par les courants; que les cygnes ne peuvent plus 
se rendre là où l 'eau peu profonde leur garde 
une nour r i tu re abondante et fac i lement acces
sible, alors on voi t ces oiseaux se rassembler 
par centaines sur les points où des courants 
maintiennent la mer l i b re , et leurs cris m é l a n c o 
liques racontent l eur t r is te sor t ; souvent alors, 
dans les longues s o i r é e s d 'h iver , et pendant des 
nuits e n t i è r e s , j ' a i entendu leurs cris pla int i fs 
retentir à plusieurs lieues. On c ro i t entendre, 
tantôt des sons de cloche, t a n t ô t des sons d ' i n 
struments à v e n t ; ces notes sont m ô m e plus 
harmonieuses; provenant d ' ê t r e s a n i m é s , elles 
frappent nos sens bien plus que des sons p r o 
duits par un m é t a l inerte . C'est bien là la r éa l i 
sation de la fameuse l é g e n d e du chant du cy
gne; c'est, en effet, souvent le chant de m o r t de 
ces superbes oiseaux. Dans les eaux profondes, 
où ils ont d û chercher un refuge , ils ne t r o u 
vent plus de nou r r i t u r e suffisante ; a f f a m é s , é p u i 
sés, ils n 'ont plus la force d ' é m i g r e r vers des 
contrées plus propices, et souvent on les t rouve 
sur la glace, morts ou à m o i t i é morts de f a i m et 
de f ro id . J u s q u ' à leur t r é p a s , ils poussent leurs 
cris m é l a n c o l i q u e s . » 

En voilà assez pour nous éd i f i e r , j e crois, sur 
la célèbre l é g e n d e d u chant du cygne. El le re
pose sur des faits pos i t i f s ; mais elle a é t é trans
formée par l ' imagina t ion des p o è t e s . Le cygne 
expirant ne chante pas; mais son dernier r â l e a 
encore le t i m b r e ha rmonieux q u i c a r a c t é r i s e sa 
voix. 

De tous ses c o n g é n è r e s , le cygne chanteur est 
p e u t - ê t r e le plus despote et le plus querel leur . 
J'ai toujours vu ceux qu 'on me t t a i t avec des 
cygnes muets, attaquer ces derniers, et les met
tre en fu i t e , a p r è s de longs combats. Le cygne 
chanteur se dis t ingue encore par sa grande p r u 
dence, et i l en f a i t preuve, en l i b e r t é comme en 
captivité. I l sait é c h a p p e r avec beaucoup d 'ar t 
aux e m b û c h e s tendues par le chasseur, et sa 
chasse est des plus d i f f i c i l e s . V o i c i un exemple 
que rapporte S c h i l l i n g . « U n cygne chanteur eut 
l'aile cassée d 'un coup de f e u ; i l se sauva en 
courant jusque dans u n grand é t a n g et se 
mêla à une bande de cygnes a p p r i v o i s é s . On le 
poursuivi t ; mais , chaque fois , i l venait se 
mettre au m i l i e u des cygnes a p p r i v o i s é s , et i l 
put ainsi é c h a p p e r . » 

Le cygne chanteur niche dans les grands 
marais de la F in l ande , du nord de la Russie, 

du centre de la S i b é r i e , de l ' A m é r i q u e d u Nord 
et de l 'Islande. En Islande, d ' a p r è s Faber, on 
l ' a p e r ç o i t vers la f i n de f é v r i e r dans les peti ts 
é t a n g s d'eau douce, et i l y reste j u s q u ' à la f in 
d 'avr i l ; à ce m o m e n t , la p lupa r t gagnent les 
plateaux des montagnes, pour n icher dans les 
é t a n g s qu i s'y t r o u v e n t ; quelques-uns restent 
dans les v a l l é e s . D ' a p r è s Radde, des nombreux 
cygnes chanteurs q u i a r r ivent au p r in temps au 
Ta ra inno r , i l en est peu q u i y demeurent tout 
l ' é té ; la p lupa r t gagnent les f o r ê t s du centre de 
la S i b é r i e , et recherchent les é t a n g s les plus 
solitaires. De temps à autre, un couple de ces 
oiseaux niche en Al lemagne, mais ce n'est 
qu une exception ; aussi sommes-nous surpris , 
et à bon d ro i t , d 'apprendre qu ' un oiseau appar
tenant si é v i d e m m e n t à la faune septentrionale 
niche en Grèce dans les lacs de K o p a ï et de 
L i k a r i , et dans les lacs de l 'Acarnanie . 

Si chaque couple ne peut p o s s é d e r u n petit 
é t a n g , i l s'empare d 'un domaine bien l i m i t é , 
dans lequel i l ne souffre aucun in t rus . 

L e n i d est t a n t ô t f l o t t a n t , l a n t ô t é t a b l i sur un 
î lo t . I l est grand et f o r m é de joncs , de roseaux, 
et d'autres plantes aquatiques ; l 'excavation en 
est soigneusement t a p i s s é e de duvet . A la f i n 
d 'avr i l ou au commencement de ma i , plus t ô t 
sans doute dans les c o n t r é e s moins septentr io
nales, la femel le pond de c i n q à sept œ u f s , d 'un 
blanc j a u n â t r e , t i rant un peu sur le v e r d â t r e ou 
le jaune b r u n â t r e . Dans les premiers jours de 
ju i l l e t , l e s jeunes s o n t é c l o s . « Souvent, d i t Faber, 
on voi t le m â l e c o u c h é dans le n i d , à c ô t é de sa 
femel le , sans toutefois couver l u i - m ê m e . » A u 
m i l i e u d 'octobre, les jeunes nagent en compa
gnie de leurs parents. 

Chasse.— Tousles peuples du Nord chassent 
le cygne, pour s'en p rocure r les p lumes , et sur
tou t la chair . La mue est pour ces oiseaux un 
moment fa ta l . Alors qu ' i l s ont perdu la p lupar t 
de leurs pennes, on lance de petits canots sur 
les é t a n g s qu ' i l s hab i t en t ; on les poursu i t en 
ramant et on les assomme à coups de b â t o n . 
Jeunes et v ieux sont f o r t gras à ce m o m e n t , et les 
premiers sur tout fournissent un rô t i excellent. 

C a p t i v i t é . — Pris j eune , le cygne chanteur 
s'apprivoise par fa i tement , et s'attache aux per
sonnes q u i s'occupent beaucoup de l u i . J 'ai 
p o s s é d é u n m â l e qu i app r i t b i e n t ô t à me d i s t i n 
guer des autres personnes ; i l me r é p o n d a i t 
quand je l 'appelais ; i l accourai t a u p r è s de m o i 
quand je le l u i commanda i s . Dès q u ' i l en ten
dait ma voix , i l se redressait, levait le cou en 
l ' a i r , bat tai t des ailes, et poussait plusieurs cris 
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successifs. Après m'avoir ainsi r é p o n d u , i l ve
nait à ma rencontre, en prenant les postures 
les plus s ingul iè res . I l recourbait son long cou 
j u s q u ' à ce que son bec t o u c h â t presque le sol, i l 
ouvrait un peu les ailes et s 'avançai t lentement, 
et en titubant. É ta i t - i l obl igé, pour arriver à mo i , 
de f ranchir l ' é t ang , i l plongeait le cou dans l'eau 
et nageait ainsi pendant quelques secondes. 
Une fois près de moi , i l se relevait, battait des 
ailes, criai t pendant plusieurs minutes ; mais i l 
ne faisait jamais entendre que les syllabes 
killk'ii. Je ne pouvais douter que ce m a n è g e pû t 
signifier autre chose que l 'attachement qu ' i l me 
portait ; je n'osais cependant jamais f ranchir la 
gri l le qui nous s é p a r a i t ; si je le faisais, i l me 
recevait à coups d'ailes si violents, qu'on aurait 
dit une correction bien plu tô t que des caresses. 
Si je me tenais dans l ' in té r ieur de l'enclos, à dis
tance suffisante de l'oiseau, i l me suivait par
tout , comme un ch ien .B ien tô t ce cygne s'attacha 
encore à d'autres personnes, mais i l eut toujours 
pour moi une p ré f é r ence m a r q u é e . En Bussie, 
c'est surtout le cygne chanteur que l 'on voit sur 
les é t angs , à l ' é ta t domestique ; on estime for t 
son chant. Quant au cygne muet, i l y est peu re
c h e r c h é . 

LE CYGNE A COU NOIR — CYGNUS NIGIUCOLLIS. 

Der Schwarzhcilsige schwiw, the black-throated Swan. 

L'Amérique du Sud possède deux espèces de 
cygnes qui d i f fè ren t des espèces septentriona
les, la p r e m i è r e par son port et sa petite tail le, 
la seconde par son plumage. Cette de rn iè re est 
le cygne à cou noir. 

C a r a c t è r e s . — Ce cygne (Pl. X X X V I ) est, 
sans contredit , un des plus beaux oiseaux aqua
tiques. Ses ailes courtes, atteignent à peine la 
naissance de la queue, et celle-ci est fo rmée 
de dix-hui t rectrices seulement. I l est blanc, 
avec la tête et le mi l ieu du cou noirs ; une bande 
blanche passe au-dessus de l 'œil , qu i est brun ; 
le bec est gris-de-plomb; la callosité et la ligne 
naso-oculaire sont d'un rouge de sang, les pat
tes d 'un rouge pâle . Cet oiseau a à peu près la 
taille du cygne nain ; i l a l m , 1 8 de long ; la lon
gueur de l'aile est de 38 cent; celle de la queue, 
de 16 à 19. 

BDistrî l tui ion g é o g r a p h i q u e . — Le cygne à 
cou noir habite l ' ex t rémi té sud de l ' A m é r i q u e , 
depuis le sud du P é r o u jusqu'aux îles Falkland, 
et de là, en remontant sur la côte orientale, 
jusqu'aux environs de Santos, au Brési l . 

Muju r s , habitudes et r é g i m e . — L'habitat du 

cygne à cou noir varie suivant les saisons. En 
automne et au printemps, on voit cette espèce 
voler en petites bandes au-dessus de Buenos-
Ayres, se dirigeant vers le nord pour y passer 
l 'hiver, ou en revenant pour aller nicher dans 
les pays du sud. Elle se reproduit dans les lagu
nes, les lacs, les é tangs de l ' in tér ieur des terres, 
et i l est telle local i té où on la rencontre parfois 
en nombre cons idérab le . Après l 'époque des 
amours, les cygnes à cou noir se réunissent en 
bandes, fo rmées parfois de plusieurs centaines 
d'individus. 

Les m œ u r s , les habitudes, les allures du cy
gne à cou noir d i f fèrent peu de celles de ses 
congénè re s . U est moins é légant que le cygne 
muet ; i l porte son cou plus droit , et ressemble 
un peu à l'oie sous ce rapport. Son vol est beau 
et léger . 

C a p t i v i t é . — Hormby apporta en Europe le 
premier cygne à cou noir vivant, et i l en fit ca
deau à lord Derby, qui peu à peu finit par 
rassembler hu i t de ces oiseaux, dont six étaient 
encore en vie lorsque sa superbe collection 
fu t dispersée à sa mort . Deux de ces cygnes de
vinrent la p rop r i é t é de la reine d'Angleterre; 
les quatre autres furent donnés au Jardin zoo
logique de Londres, où ils ont vécu plusieurs 
années avant de se reproduire : ils avaient 
f ini d'ailleurs par ê t re rédui ts à un couple, 
par suite de la mort de l 'un d'eux. En 1836, le 
couple restant se mi t à construire un nid, mais 
sans pondre; l ' année suivante, i l eut quatre pe
t i t s . Depuis cette é p o q u e , ces beaux oiseaux se 
sont mul t ip l iés r é g u l i è r e m e n t , mais ils sont en
core t rès - ra res dans les jardins zoologiques. Je 
n'en ai vu q u ' à Londres, à Cologne et à Amster
dam. 

Je ne connais point les œuf s . Quant aux pe
tits, W o l f en a publ ié un dessin excellent : ils 
naissent revêtus d 'un duvet blanc; d'après Scia* 
ter ils croissent t r è s - rap idement . A la fin de la 
p remiè re année , ils ressemblent complètement à 
leurs parents. 

LE CYGNE DE LA NOUVELLE-HOLLANDE 
CYCNUS (CUENOPSIS) JTIUTUS. 

Der schwarze Schwan, the black Swan. 

En 1698, un nommé Witsen écrivait à son 
ami Lister qu 'un navire, envoyé par la compa
gnie des Indes orientales pour explorer la Nou
velle-Hollande, é ta i t de retour, et que son équi
page avait t rouvé dans ce pays des vaches 
marines, des perroquets et de?_cygnes noirs. Fn 
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1746, deux de ces derniers oiseaux é t a i e n t ame
nés vivants à Batavia ; leur existence, douteuse 
ju sque - l à , é t a i t en f in d é m o n t r é e . Cook v i t u n 
grand nombre de ces cygnes t o u t le long de la 
côte q u ' i l explora, et depuis , presque tous les 
auteurs en ont f a i t m e n t i o n . 

Lecygnede laNouvel le -Hol lande ou cygne no i r 
(fia. 174) est donc a u j o u r d ' h u i aussi b ien connu 
que le cygne muet , g r â c e a u x efforts p e r s é v é r a n t s 
des ins t i tu t ions d ' acc l ima ta t ion . Sa b e a u t é , son 
élégance ne le c è d e n t en r i en à celles de son 
congénère , et i l m é r i t e , à tous é g a r d s , l ' a t tent ion 
que l u i prodiguent les é l e v e u r s et les ama
teurs. 

C a r a c t è r e s . — I l a le cou re la t ivement plus 
long que le cygne m u e t , la t ê t e peti te et 
bien c o n f o r m é e , le bec de m ê m e longueur que 
la tête et d é p o u r v u de ca roncu le . Son p l u 
mage est d 'un no i r b r u n â t r e presque u n i f o r m e , 
avec les bordures des p lumes t i r a n t davantage 
sur le gris no i r ; le ventre est plus c la i r que le 
dos. Cette couleur no i re contraste t r è s - é l é g a m 
ment avec le blanc é c l a t a n t des r é m i g e s p r i 
maires et de la plus grande part ie des r é m i g e s 
secondaires. L ' œ i l est r o u g e - é c a r l a t e , la l igne 
naso-oculaire r o u g e - œ i l l e t , le bec rouge-ca rmin 
v i f ; une bande en a r r i è r e de la pointe de la man
dibule s u p é r i e u r e et l ' e x t r é m i t é des deux man
dibules sont blanches; les pattes sont noires. Ce 
cygne est un peu plus pe t i t que le cygne muet . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Bien que 
chassé de partout , le cygne n o i r est encore c o m 
mun sur tous les lacs et les cours d'eau du sud 
de l 'Australie et de l 'Océan ie . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se mont re 
en q u a n t i t é innombrab le dans les parties peu 
explorées de l ' i n t é r i e u r . D ' a p r è s Bennet t , on 
trouve parfois r é u n i s des m i l l i e r s de ces o i 
seaux, et ils sont si peu c ra in t i f s qu 'on peut 
en tuer sans peine autant que l ' on veut. En 
hiver, les cygnes noirs a r r ivent en Aus t ra l ie , et 
s'y t iennent dans les lacs et dans les grands 
étangs, r é u n i s par petites bandes, probablement 
formées chacune par une f a m i l l e ; au p r in temps , 
c 'est-à-dire pendant nos mois d 'automne, ils se 
dirigent vers les endroits où ils n ichen t . 

D 'après Gould , la saison des amours d u cygne 
noir aurait l i eu d 'octobre à j a n v i e r ; cet au-

; leur trouva des œ u f s nouvel lement pondus au 
mil ieu de j anv ie r , et des jeunes couverts de 
duvet dès le mois de d é c e m b r e . Le n i d consiste 
en un grand amas de plantes m a r é c a g e u s e s et 
'aquatiques de toute e s p è c e ; i l est t a n t ô t f l o t t a n t , 
i tan lô t é t a b l i sur quelque î lo t . Les œ u f s , au 

nombre de c i n q à sept, sont d 'un blanc sale ou 
d 'un vert p â l e , couverts de taches confluentes 
d 'un vert fauve. I ls ont 12 cent, de long , et 
8 cent, de large et ne sont d è s lors g u è r e plus 
petits que ceux d u cygne m u e t . La femel 'e 
couve avec ardeur pendant que le m â l e veille 
f i d è l e m e n t sur el le. Les jeunes é c l o s e n t cou
verts d 'un duvet roux ou g r i s â t r e . Dès le pre
m i e r j o u r de leur existence, ils nagent et ils 
p longent , et peuvent ainsi é c h a p p e r à bien des 
dangers. 

Le cygne noi r a beaucoup des habitudes d u 
cygne m u e t ; toutefois , i l crie beaucoup plus 
f r é q u e m m e n t . Dans la saison des amours, n o 
tamment , i l fa i t souvent entendre son c r i s in
gul ier , assez semblable à u n son de t rompet te 
é t o u f f é mais d i f f i c i l e à exp r imer . Une note 
basse, peu dis t incte , est suivie d 'une seconde 
plus haute, s i f f lante , mais é g a l e m e n t peu dis
t inc te . L 'oiseau ne semble les lancer qu'avec 
e f fo r t . E n cr iant , i l é t e n d son long cou sur 
l 'eau. Le cygne no i r semble ê t r e aussi que re l 
leur avec ses semblables, aussi despote et mé
chant avec les an imaux plus f a i b l e s , que 
ses c o n g é n è r e s e u r o p é e n s , su r tou t que le 
cygne chanteur , avec lequel cependant i l v i t 
en assez bonne ha rmonie , hors la saison des 
amours . 

Nous pouvons nous exp l iquer , en voyant les 
cygnes noirs captifs, combien é t a i t f o n d é e l 'ad
m i r a t i o n des voyageurs q u i , les premiers , r e n 
c o n t r è r e n t de ces oiseaux en Aus t r a l i e . A la 
nage, ce cygne est f o r t é l é g a n t ; mais i l ne 
mont re toute sa b e a u t é que lorsque, prenant 
son essor, i l é t a l e ses r é m i g e s , dont la b lancheur 
é c l a t a n t e tranche superbement avec le n o i r d u 
reste de son p lumage . Lorsque plusieurs de ces 
oiseaux volent de concert , i ls f o r m e n t une l igne 
obl ique . En volant , ils é t e n d e n t l o i n devant eux 
leurs longs cous, et le bruissement de leurs 
ailes se m ê l e aux cris qu ' i ls poussent, et q u i , de 
l o i n , paraissent sonores et harmonieux . Par le 
clair de lune, i ls volent souvent d 'un lac à un 
autre, en s'appelant sans cesse. 

Chasse. — E n Austra l ie , on fa i t à ces su
perbes oiseaux une chasse sans p i t i é . On e n l è v e 
leurs œ u f s ; on les poursu i t pendant la mue , 
é p o q u e à laquel le ils sont incapables de voler , 
on les tue pour le plais i r de les tuer . Gould ra
conte que les canots d 'un baleinier r e m o n t è r e n t 
u n fleuve et rev inrent rempl is jusqu 'au bo rd 
de cadavres de cygnes noi rs . L ' a r r i v é e des Euro 
p é e n s a é t é la perte de ces oiseaux; par tout o ù 
ils se sont é t a b l i s , ceux-ci ont d û d i s p a r a î t r e . 
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A u j o u r d ' h u i dé jà , les cygnes noirs sont com
p l è t e m e n t dé t ru i t s dans des endroits où on les 
trouvait autrefois par mi l l ie rs , et nous ne pou
vons e spé re r , malheureusement, de voir la f in 
de celte destruction. 

C a p t i v i t é . — Le cygne noir se p rê te aussi 
bien que tout autre de ses congénè re s à faire 
l 'ornement de nos pièces d'eau. La rigueur de 
l 'hiver l ' incommode peu, et sous le rapport de 
la nourr i ture , i l est on ne peut plus facile à 
contenter. Depuis plusieurs a n n é e s , i l se repro

duit tous les ans en Angleterre ; récemment , 
on a réuss i à l 'élever en Allemagne. C'est sur
tout à mon ami Bodinus, de Cologne, que revient 
l 'honneur de ce s u c c è s ; c'est à lu i surtout que 
nous devons l 'acclimatation dans notre pays de 
ce bel oiseau. Une seule paire lu i produisit plus 
de cinquante jeunes, qui ont servi à peupler les 
bassins de plusieurs autres jardins zoologiques. 
Aussi, le pr ix d'une paire de cygnes noirs est 
devenu assez bas pour que chaque amateur 
puisse s'en procurer. 

L E S A N S Ë R 1 D É S — ANS ERE S. 

Die Ganse, the Geese. 

C a r a c t è r e s . — Les a n s é r i d é s forment une fa 
mil le nombreuse, r é p a n d u e sur toute la surface 
de la terre. Us d i f fè ren t des cygn idés par leur 
corps r amassé , leur cou court, leur tê te grosse, 
leur bec court et élevé, leurs pattes insérées 
plus vers le mi l ieu du tronc. Le bec, revê tu d'une 
membrane molle, est à peu p rès aussi long, ou 
un peu moins long que la t ê t e ; i l est convexe su
p é r i e u r e m e n t , aplati i n f é r i e u r e m e n t , t r è s - é l e v é à 
la base, plus haut que large, diminuant de hau
teur d ' a r r i è re en avant, fortement aplati sur les 
cô t é s , à mandibules t e r m i n é e s par une lamelle 
c o r n é e , l a r g e , b o m b é e et tranchante, et a r m é e s 
l a t é r a l e m e n t dedents solides. Les pattes,de gran
deur moyenne, sont couvertes de plumes presque 
jusqu'au niveau des tarses; les trois doigts a n t é 
r i e u r s , r é u n i s par une palmature e n t i è r e , sont ar
més d'ongles c o u r t s , f o r t s , l é g è r e m e n t r e cou rbés . 
Les ailes sont grandes, longues, larges, a iguës , 
à r émiges secondaires moins développées que 
chez les cygnes, et a r m é e s au poignet d'une 
tubéros i té dure, qu i , chez quelques espèces , se 
transforme en un vigoureux épe ron ; la queue, 
f o r m é e de quatorze à vingt pennes, est courte, 
arrondie ou égale . Le plumage est t r è s - m o u , 
t r è s - abondan t , et le duvet t r è s - d é v e l o p p é ; quant 
à la coloration, on ne peut en donner un carac
tè re généra l . Certains ansé r idés ont une teinte 
t r è s - u n i f o r m e , d'autres une livrée superbe et 
b iga r r ée . Les d i f fé rences entre les deux sexes 
sont g é n é r a l e m e n t peu p rononcées ; et m ê m e ' 
quand elles le sont, le plumage de la femelle I 
rivalise de b e a u t é avec celui du m â l e . Les j e u - I 
nés revê ten t clans le courant de leur p r e m i è r e ! 
année , une livrée semblable à celle de leurs pa- • 
rents. 

Quant aux organes internes, nous retrouvons j 

chez les ansér idés la plupart des caractères des 
lamellirostres. La conformation du crâne se 
rapproche beaucoup de celle du canard sau 
vage ; la colonne ver tébra le comprend de qua
torze à dix-sept ver tèbres cervicales, neuf dor-

i sales, sept caudales ; les os du tronc sont 
I remarquables par leur br ièveté , et l 'humérus, 

par sa longueur. La t r a c h é e ne présente ni les 
contours n i les dilatations qu'on observe chez 
d'autres lamellirostres ; la langue est dure, le 
jabot vaste, l'estomac t r è s -muscu leux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Chaque par-
lie de la terre a des espèces qui l u i appartien
nent en propre. Plusieurs ansér idés sont à peu 
près éga l emen t communs en Asie et en Europe; 
quelques-uns habitent toute la zone septentrio
nale de la terre ; vers le sud, les différences de 
dis t r ibut ion géog r aph ique sont plus tranchées. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les ansé
r idés vivent moins dans l'eau que les autres 
lamellirostres; ils passent à terre une grande 
partie de leur vie ; quelques-uns sont de véri
tables oiseaux arboricoles, car c'est sur des 
arbres qu'ils se reposent, qu'ils dorment, qu'ils 
construisent leur n id . Us sont plus communs 
dans la plaine que dans les montagnes; pour
tant, ce n'est pas à dire qu'ils évitent toujours les 
hauteurs. Certaines espèces m ê m e habitent des 
altitudes fo r t é levées, dans les Andes et dans 
l 'Himalaya. 

Les ansé r idés sont plus agiles que tous les au
tres lamellirostres. Us marchent aussi bien que 
tout autre p a l m i p è d e , et mieux que les autres 
lamellirostres ; ils nagent moins bien et moins 
vite que les cygnes et que beaucoup de ca
nards ; mais ils le font cependant avec assez 
de vitesse; ils plongent; ils volent légèrement 
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et franchissent d 'une f r a i le des espaces c o n s i d é 
rables; ils savent aussi se mouvoi r au m i l i e u 
des branches d'arbres. Lorsqu ' i l s volent , ils 
adoptent la disposi t ion en c o i n , et cela avec une 
certaine r é g u l a r i t é , comme le d i t Naumann . 

«Ce n'est pas le hasard q u i d é c i d e si l 'une ou 
l'autre branche de ce t r iangle ouver t doit ê t r e 
plus longue ou plus cour te , f o r m é e d 'un plus ou 
moins grand n o m b r e d ' ind iv idus . Quand, pour 
se reposer, la bande abandonne cette disposi
tion et la reprend u n instant a p r è s , on remarque 
que l'ancienne f o r m e se r e p r o d u i t exac tement , 
et si un oiseau ne re t rouve pas i m m é d i a t e m e n t sa 
place, i l sort des rangs, pour rentrer là où i l 
doit ê t r e . La raison de cette f o r m a t i o n est facile 
à comprendre : ce n'est qu 'a insi que chaque o i 
seau peut voi r de tous les c ô t é s , sans ê t r e g ê n é 
par ses voisins ; en m ê m e temps, ils fendent l 'a i r 
plus fac i lement . Souvent les bandes traversent 
ainsi l'espace sans s ' a r r ê t e r ; parfois , elles s'ar-

BfiEHM. 

r ê t e n t b rusquement , volant plus len tement , les 
indiv idus q u i les composent se croisant tous en 
poussant des cris ; mais b i e n t ô t le chef se remet 
en marche et les autres le su ivent , en reprenant 
a u s s i t ô t leur ancien ordre . » En volant , les a n s é 
r i d é s produisent un bruissement souff lant ; quand 
une bande se lève ou s'abaisse, on entend un 
grand tapage. 

Les a n s é r i d é s marchent le corps en avant et 
r e l e v é , le cou d r o i t ou l é g è r e m e n t r e c o u r b é ; i l s 
met ten t rapidement une patte devant l 'autre , 
sans vac i l l e r ; au besoin, ils courent b i e n ; que l 
ques e s p è c e s m ê m e assez rapidement pour qu 'un 
h o m m e ait de la peine à les a t te indre à la course. 
E n nageant, ils enfoncent p r o f o n d é m e n t dans 
l'eau la part ie a n t é r i e u r e du corps, et r e l è v e n t 
la queue. Pour barboter , ils se renversent en 
avant et p longent de toute la par t ie a n t é r i e u r e 
d u corps, j u s q u ' à la po i t r ine . Pour plonger , i ls 
se p r é c i p i t e n t d 'un é l an sous l 'eau. 

I V - 403 
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La voix des ansér idés a encore quelque res
semblance avec celle des cygnes. Quelques es
pèces grondent, d'autres caquè t en t , gloussent, 
d'autres enfin font entendre des notes fortes et 
sonores. La plupart sifflent quand ils sont en 
co lè re . Le cr i du mâ le est g é n é r a l e m e n t plus 
haut que celui de la femelle. 

Pourquoi a-t-on voulu faire de l'oie le type de 
la bêt ise? C'est diff ic i le à dire, car tout semble 
d é m o n t r e r le contraire. Toutes les espèces d'an-
sér idés, sans exception, sont prudentes, in te l l i 
gentes, vigilantes. Elles se déf ient de l 'homme; 
elles reconnaissent le chasseur d'avec le paysan 
ou le berger; elles savent quels sont les gens qui 
leur sont dangereux; elles placent des sentinel
les, elles prennent toutes les mesures nécessaires 
pour veiller à leur s écu r i t é . Une fois captives, 
elles se soumettent à leur sort et ne tardent pas 
à s'apprivoiser. Elles montrent qu'elles savent 
app réc i e r les circonstances, et font preuve d 'un ju -
gementqui prouveen faveur de leur intelligence. 
Leurs m œ u r s sont for t in té ressan tes . On ne peut 
nier chez quelques-unes une humeur despoti
que et querelleuse; mais la plupart sont très-
sociables, du moins vis-à-vis de leurs semblables, 
et les diverses familles sont t rès - f idè lement atta
chées les unes aux autres. A la vér i té , la saison 
des amours ne passe pas sans combats entre 
m â l e s ; mais une fois que chacun a conquis sa 
femelle, la paix revient, et les divers couples 
nichent les uns à côté des autres, sans se trou
bler mutuellement. Les unions sont durables 
pendant toute la vie de l'oiseau. Le mâle témoi
gne à sa femelle une fidélité inébran lab le : s'il ne 
prend pas part directement à l ' incubation, i l 
conduit du moins les jeunes et sert de guide à 
toute la famille, jusqu'au printemps suivant. 

La saison des amours, le lieu où elle se passe, 
peuvent varier beaucoup. Un grand nombre 
d 'espèces se réun i s sen t au printemps dans des 
endroits sû r s , peu visités par l 'homme, dans des 
marais é t endus , à végétat ion luxuriante, dans 
des tou rb iè re s ; et là, sur de petits î lots , ils cons
truisent sans beaucoup d'art de grands nids, 
faits de substances végétales et tapissés in té r ieu
rement de duvet. D'autres nichent sur des ar
bres, dans des trous du tronc ou sur les bran
ches; elles s'emparent souvent d'un n id aban
donné de quelque rapace, pour le disposer à l e u r 
façon. Les œ u f s , au nombre de six à douze, sont 
ovoïdes, à coquil le épaisse , plus ou moins ter
nes, unicolores. Après un mois d ' incubation 
environ, lesjeunes naissent couverts d'un duvet 
m o u , g r i s â t r e ; s'ils sont éclos sur un arbre, ils 

sautent en bas, et commencent, sous la con
duite de leurs parents, à chercher leur nourri. 
ture. Dès le premier jour de leur existence, les 
jeunes ansér idés peuvent courir vitement et na
ger ; leur croissance est t rès-rapide ; à deux mois, 
ils ressemblent assez à leurs parents et devien
nent i n d é p e n d a n t s ; ils restent cependant encore 
longtemps avec eux, et forment une famille très-
unie. 

Tous les ansér idés sont herbivores. Grâce à 
leur bec dur, à tranchant acéré , ils paissent les 
herbes, les céréales , qu'ils coupent au ras du 
sol ; ils d é c o r t i q u e n t d é j e u n e s arbres ; ils cueil
lent des feuilles, des frui ts , des baies, des épis, 
qu'ils dépoui l l en t t rès -hab i lement , pour arriver 
au gra in ; ils barbotent dans les eaux peu pro
fondes pour prendre aussi des alimentsvégétaux. 
Quelques espèces mangent encore des insectes, 
des mollusques, de petits ver tébrés ; mais ce 
semble ê t re par gourmandise plutôt que par 
besoin réel ; du moins, on peut conserver ces oi
seaux pendant des années en ne les nourrissant 
que de végé taux . 

Là où les ansér idés sont t rès-nombreux, ils 
peuvent causer des d é g â t s ; mais, d'un autre 
côté , ils sont utiles et par leur chair et par leurs 
plumes. On fai t une chasse active aux espèces 
sauvages, surtout pendant la mue, qui les rend 
pour plusieurs semaines incapables de voler. 
Ces m ê m e s espèces ont à redouter aussi les 
grands aigles, plusieurs carnassiers, et dans les 
pays tropicaux, les grands reptiles, surtout les 
crocodiles. Les jeunes sont exposées à plus de 
dangers, mais les parents les défendent avec 
courage et vaillance. 

C a p t i v i t é . — La plupart des anséridés s'ap
privoisent et se mul t ip l ien t , m ê m e lorsqu'ils ont 
été pris adultes; nous pouvons donc nous éton
ner à bon droit que l 'on n'en ait réduit jus
qu ' ic i qu 'un aussi petit nombre à l'état domes
tique, et que, parmi eux, i l n'y ait que deux espè
ces qu i soient for t r é p a n d u e s . Les anséridés sont 
des oiseaux sur lesquels doit se porter toute l'at
tention de ceux qui cherchent à acclimater des 
animaux. Tous peuvent compenser largement 
les peines que leur acclimatation donnerait. 

LES PLECTROPTÈRES -
PLECTROPTERUS. 

Lie Sporenyànse, the spur-wingcd Geese. 

Caractères. — Les plectroplères diffèrent 
assez des autres ansér idés pour former non 
une sous-famille, comme quelques auteurs l'ont 
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p roposé , mais u n genre. Ils sont c a r a c t é r i s é s 
par une forte ta i l le , un corps a l l o n g é , u n long 
cou, un bec grand, f o r t , pourvu d'une caron
cule à la base de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e ; une 
face nue; des jambes hautes, d é p l u m é e s bien 
au-dessus de l ' a r t i cu la t ion t ibio- tars ienne ; des 
doigts longs, largement p a l m é s ; des ailes l o n 
gues, à pennes brachiales t r è s - d é v e l o p p é e s , et 
armées . au poignet d 'un solide ergot ; une 
queue assez longue, conique, poin tue ; des p l u 
mes grandes et s e r r é e s contre le corps. 

LE PLECTROPTERE DE GAMBIE —PLECTROPTERUS 
GAMBENSIS. 

Lie Sporengans, the spur-wingcd Goose. 

Caractères. — Le plectroptère de Gambie, 
Voie de gambie, Voie à double éperon (fig. 175), 
comme on le n o m m e aussi, a les joues, le men
ton, la gorge, le m i l i e u de la po i t r i ne , le ventre, 
les petites susalaires bordan t le p l i de l 'ai le , 
blancs ; la partie p o s t é r i e u r e du cou et le m a n 
teau ve r t -no i r ; l 'œi l b r u n - r o u x ; le bec d 'un 
rouge b l e u â t r e , ainsi que la caroncule ; les tarses 
d'un rouge clair sale. Cet oiseau a plus de 1 m è t r e 
de long et de l m , 8 0 d 'envergure; la longueur 
de la queue est de 19 cent. La femel le est plus 
petite que le m â l e , mais elle porte le m ê m e p lu 
mage. Les jeunes on t le dos b r u n , les ailes 
noires, le cou g r i s - b r u n , la gorge blanche, le 
reste du corps gris c la i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de dis
persion du p l e c t r o p t è r e de Gambie comprend 
le centre et le sud de l ' A f r i q u e . Dans le Soudan, 
je le vis r é g u l i è r e m e n t par petites bandes, à 
partir du 14° de la t i tude nord , sur les rives des 
deux Ni ls ; i l est rare plus au no rd . E n 1827, 
d'après Y a r r e l l u n i n d i v i d u de cette e s p è c e fu t 
tué en Angle te r re ; aussi l ' e spèce a-t-elle é té 
comprise par quelques auteurs p a r m i les 
oiseaux accidentel lement e u r o p é e n s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le p lec t ro
ptère de Gambie habite les bords des fleuves, les 
grands é t a n g s où s'amasse 1 eau des pluies. D'a
près mes observations, i l erre dans un d is t r ic t 
assez l imi t é . E n mars et en j u i l l e t , i l se t ient ca
ché le plus possible dans les marais, car i l est 
alors en pleine mue et ne peut voler. Plus tard , 
les bandes se s é p a r e n t par couples, et ces cou 
ples, au commencement de la saison des pluies, 
se rendent aux endroits o ù i ls doivent se repro
duire. Leur n i d est une vaste cons t ruct ion en 
joncs et en roseaux, et f lot te souvent à la surface 
de l 'eau. La ponte est de trois à six œ u f s . En 

septembre et en octobre, on trouve des jeunes, 
couverts de duvet, et, plus t a rd , on rencontre le 
p è r e et la m è r e suivis de l eu r p r o g é n i t u r e à 
demi adul te . A p r è s la p r e m i è r e mue , les jeunes 
r e v ê l e n t le p lumage de leurs parents, et gran
dissent encore un peu, mais sans que la caron
cule q u i su rmonte la base du bec se m o n t r e . Le 
p l e c t r o p t è r e de Gambie cour t m i e u x que tous les 
autres a n s é r i d é s . U t ient son corps r e l evé en 
avant et, vu de l o i n , i l a un peu l 'apparence d 'un 

j é c h a s s i e r . Avant de s'envoler, i l court , s ' é l a n c e , 
î bat vivement et fo r tement des ailes, s 'é lève b ien

t ô t à une grande hauteur , s'y d i r ige rap idement 
en volant tou t d ro i t devant l u i ; i l se p l a î t parfois à 
planer, ce que ne f o n t pas les autres l ame l l i ros -

| t r ès . I l ne nage pas autrement que les oies or
dinaires. Je ne puis pas dire s ' i l a u n c r i par
t i cu l ie r , c'est t o u t au plus si j e l 'a i entendu 
pousser des siff lements rauques. Tous ceux que 
j ' a i vus en l i b e r t é é t a i e n t t r è s - p r u d e n t s et c r a in 
t i f s ; i ls d is t inguaient parfa i tement les blancs des 
n è g r e s , et laissaient ces derniers les approcher 

i de plus p r è s . I ls paraissaient ne pas s'occuper 
des autres oiseaux qu i vivaient a u p r è s d'eux. 

C a p t i v i t é . — Le na ture l des p l e c t r o p t è r e s de 
Gambie p a r a î t tou t autre en cap t i v i t é : ils se 
mont ren t despotiques. Comme les cygnes, ils 
aiment à met t re sous leur d o m i n a t i o n les autres 
oiseaux aquatiques; ils se p r é c i p i t e n t avec rage 
sur leurs adversaires, les mordent , les tuent 
m ô m e . Ils a iment beaucoup les poissons, les 
substances animales, et, une fois h a b i t u é s à ce 
r é g i m e , ils s'en m o n t r e n t aussi f r iands que les 
canards. 

Chaque a n n é e , on a m è n e en Europe des plec
t r o p t è r e s de Gambie vivants, provenant de la cô t e 
occidentale d ' A f r i q u e . On en vo i t donc dans tous 
les j a rd ins zoologiques. A liegent 's Park, i l y en a 
depuis plus de trente ans ; ils ne se sont cepen
dant pas encore a c c l i m a t é s n i m u l t i p l i é s en E u 
rope. Ils ont besoin d ' ê t r e garantis du f r o i d ; car 
ils se g è l e n t les pattes, quand, l 'h iver , on les 
laisse en ple in air . 

LES CYGNOPSIS — CYGNOPSIS. 

Die Schwanc u ganse, the Swan-Geese. 

Caractères. — Les cygnopsis, que la plupart 
des auteurs d é t a c h e n t a u j o u r d ' h u i des oies pro
prement di tes , ont des c a r a c t è r e s q u i les f o n t 
i n t e r m é d i a i r e s aux cygnes et aux oies, d 'où le 
n o m c o m p o s é cygnopsis q u i leur a é t é d o n n é . 
Leurs formes g é n é r a l e s rappellent plus celles des 
cygnes que des oies; ils ont le cou long et mince 
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des premiers ; les tarses relativement courts, les 
doigts longs et les palmatures t rès - la rges . Leurs 
autres carac tè res sont ceux des oies, avec un 
plumage à couleurs plus va r i ée s . 

LE CYGNOPSIS DU CANADA — CYGNOPSIS 
CANADENSIS. 

Die kanadisehe Gans, the Canadian-Goose. 

Caractères. — Le cygnopsis du Canada, Voie 
du Canada de la plupart des ornithologistes, est 
le type de ce genre. I l a la tête et la partie pos
t é r i e u r e du cou noires ; les joues et la gorge blan
ches ou d'un gris blanc; la face supé r i eu re du 
corps d 'un gris b r u n â t r e , les bords des plumes 
é tan t plus clairs; la poitrine et le haut du cou 
d'un gris c e n d r é ; le ventre d'un blanc pur ; les 
r émiges primaires d 'un b run noir ; les rémiges 
secondaires et les rectrices noires ; l 'œil gris-
b r u n ; le bec noir ; les pattes gris-noir. Le mâle a 
de 96 à 99 cent, de long et de l m , 7 3 à l m , 8 0 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 50 cent., 
celle de la queue, de 20. La femelle est un peu 
plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Cygnopsis 
du Canada se trouve dans toute l ' A m é r i q u e du 
Nord, mais i l ne niche plus dans les parties m é 
ridionales des É ta t s -Unis : c'est g é n é r a l e m e n t 
dans la tundra, entre le 50° et le 67° de latitude 
boréa le , qu'on le trouve aujourd 'hui . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Depuis l'ap-
pari t ion des blancs, le cygnopsis du Canada s'est 
re t i ré vers le Nord, et d ' année en ann ée i l d i m i 
nue en nombre. Tous les ans, i l est vrai , quel
ques couples viennent nicher dans les grands 
marais d i f f ic i lement accessibles des É ta t s du cen
tre de l 'Amér ique m é r i d i o n a l e , et, dans leurs 
migrations, ils en parcourent tous les É ta t s . Us 
arrivent du Nord en bandes de vingt à trente in
dividus. A la fin d'octobre, quelquefois plus tôt, 
quelquefois plus tard, ils é m i g r e n t vers des en
droits qui leur promettent une nourr i ture plus 
abondante; en prévision de l 'hiver qui approche, 
ils se dir igent vers le sud ou vers le nord, et, en 
avri l ou au commencement de mai , ils reviennent 
aux endroits où ils nichent. 

Les m œ u r s , les habitudes du cygnopsis du Ca
nada sont presque celles de l'oie sauvage d'Eu
rope. U se meut sur terre ou dans l'eau, et vole 
tout comme celle-ci ; i l a à peu près la m ê m e 
voix, et son intelligence semble ê t re é g a l e m e n t 
déve loppée . Tous les observateurs s'accordent à 
célébrer la finesse de ses sens, sa prudence, sa 
ruse, son intelligence, et ils parlent de cetle es

pèce avec autant d'estime que nos chasseurs de 
l'oie sauvage. Toujours sur ses gardes, le cy
gnopsis est cependant moins défiant dans l'inté
rieur des terres que près de la côte, sur les pe
tits é t angs que sur les grands lacs. 

Quand i l paît , i l place toujours des sentinelles, 
et celles ci avertissent le reste de la bande de l'ap
proche de l 'ennemi. Un troupeau de bétail, une 
troupe de buffles ne les met pas en émoi ; l'arrivée 
d 'un ours ou d'un couguar est immédiatement 
s ignalée, et aussi tôt la bande se sauve rapidement 
vers l'eau. L'ennemi cherche-t-il à les y pour
suivre, les mâles crient de toutes leurs forces; 
à la fin, la bande se déc ide à prendre le vol et 
elle le fait en masse; mais, si elle a un long tra
jet à parcourir, elle se forme en triangle, selon 
l'habitude de ces oiseaux. 

Le cygnopsis du Canada a une ouïe si fine 
qu ' i l peut distinguer les divers br uits avec une 
sûre té r ée l l emen t surprenante. I l reconnaît si 
une branche est cassée par un homme ou pai 
un animal ; i l reste tranquille quand une dou
zaine de grandes tortues ou un alligator tombent 
bruyamment dans l 'eau; mais i l devient inquiet 
quand i l entend le clapotement d'un aviron; 
alors on le voit lever la tête et regarder fixemenl 
dans la direction suspecte. 

Les cygnopsis dép lo ien t une certaine ruse 
pour quit ter un endroit sans être n i vus ni en
tendus. Parfois ils se réfugient dans quelque 
forêt voisine ; mais d'ordinaire ils gagnent à la 
nage ou à la course des herbes hautes et serrées, 
s'y rasent et y fuient silencieuses, ou bien s'y 
tapissent contre le sol. 

Us ont une certaine p ré fé rence marquée pour 
leur place ordinaire de repos, et ils y reviennent 
r é g u l i è r e m e n t ; les t rouble- t -on, ils s'éloi
gnent peu, là du moins où on ne les chasse pas 
f r é q u e m m e n t ; dans d'autres localités, ils fran
chissant un grand espace avant de s'abattre de 
nouveau. I l va de soi que, là aussi, ils posent 
toujours des sentinelles. Blessés, incapables de 
voler, ils font comme s'ils n'avaient pas été 
touchés ; ils courent aussi rapidement qu'ils le 
peuvent vers un endroit où ils sont assurés de 
trouver une retraite, et s'y cachent si habilement 
qu'ils é c h a p p e n t souvent au chasseur. 

Audubon vi t au Labrador un cygnopsis dont 
toutes les pennes é ta ien t tombées par suite de la 
mue, l'oiseau nageait; i l le poursuivit dans un 
canot; à l'approche d'Audubon, i l plongea, re
parut bien plus lo in , plongea de nouveau et dis-

! parut aux regards. Après de longues recherches, 
I on finit par remarquer qu ' i l se tenait tout contre 
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Fig. 175. Le Plectroptère de Gambie (p. 731). 

l 'arrière du canot, l a t ê t e seule sortant de l 'eau, 
et que, dans cette pos i t ion , i l nageait aussi vite 
que le canot. U n des chasseurs vou lu t le pren
dre avec la ma in ; mais i l plongea avec la rapi 
dité de l ' éc la i r , reparaissant t a n t ô t à d ro i te , 
tantôt à gauche de l ' embarca t ion , mais tou jours 
de telle f a ç o n que les chasseurs ne pouvaient 
s'en emparer. É m e r v e i l l é de tant de s a g a c i t é , 
l 'illustre naturaliste demanda et ob t in t sa g r â c e . 

Lorsqu'i ls volent , les cygnopsis se t iennent 
tout à fa i t hors de la p o r t é e du f u s i l . Mais, la 
nuit , ils se rapprochent d u sol et le rasent en 
quelque sorte, comme le fon t beaucoup d'autres 
oiseaux. Des appari t ions i n a c c o u t u m é e s , un 
broui l lard épa i s é g a r e n t et é t o u r d i s s e n t ces o i 
seaux d'une f a ç o n q u i leur est souvent fatale . 
Us viennent, la n u i t , se heur ter contre les fanaux 
des phares; p a r l e b r o u i l l a r d , i ls se brisent par
fois la t ê t e contre les maisons. 

Dans le sud des É t a t s - U n i s , là o ù i l niche en
core, le cygnopsis d u Canada commence , d è s le 
mois de mars, à construi re son n i d . A ce m o 
ment, les m â l e s sont t r è s - e x c i t é s et quere l l eurs ; 

au t an t i l s sont sociables dans tou te au t re c i r 
constance, au t an t i l s ne peuvent a lors s o u f f r i r 
q u un autre couple v ienne s ' é t a b l i r dans l eu r v o i 
sinage. Les m â l e s se b a t t e n t sans cesse avec 
acharnement ; mais l ' issue de ces l u t t e s est g é 
n é r a l e m e n t peu sanglante , e l les deux r i v a u x re
j o i g n e n t chacun sa f eme l l e en poussant des cris 
de j o i e . 

Le cygnopsis d u Canada chois i t p o u r n iche r 
u n l i eu assez é l o i g n é de l 'eau : i l s ' é t a b l i t dans 
de hautes herbes, sous u n bu i s s son ; ce n est 
qu ' excep t ionne l l emen t q u ' i l n iche sur u n a rb re . 
Le pr ince de W i e d v i t u n n i d de cette e s p è c e 
sur un peup l i e r , au hau t duque l se t r o u v a i t l ' a i re 
d ' un pygargne à t è t e b lanche . U n aut re n i d , 
d é c o u v e r t par le m ê m e observateur , é t a i t p l a c é 
d e r r i è r e u n gros t ronc d 'a rbre , e t eons i s t a i t en 
une l é g è r e d é p r e s s i o n c r e u s é e dans le sable et 
t a p i s s é e de duvet . G é n é r a l e m e n t le cynopsis d u 
Canada met beaucoup de soin à la cons t ruc t i on de 
son n i d , et pa r fo i s i l amasse une grande q u a n 
t i t é d 'herbes, de pa i l l e et d 'autres substances vé-
g é l a l e s . 
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Le nombre des œufs varie de trois à neuf ; le 
plus souvent i l est de six. En capt ivi té , ces oi
seaux en pondent dix ou onze. Après une incu
bation de v ing t -hu i t jours, les jeunes éclosent , 
couverts de duvet. Ils demeurent un ou deux 
jours dans le n id , puis ils suivent leurs parents 
dans l'eau ; mais, le soir, ils reviennent générale
ment à terre pour s'y reposer, s'y chauffer au 
soleil. Ils passent la nu i t sous les ailes de leur 
m è r e , qui leur t émo igne la plus vive tendresse; 
le pè re vient l'aider dans les soins qu'elle leur 
donne. En cas de danger, les parents d é f e n d e n t 
leur p r o g é n i t u r e avec u n courage incroyable. 
Audubon observa une paire de cygnopsis qui 
nichait depuis plusieurs années dans le m ê m e 
é t a n g . A la suite des nombreuses visites que l u i 
fit ce naturaliste, ce couple finit par devenir assez 
hardi pour le laisser approcher j u s q u ' à quel
ques pas. Mais alors le mâ le se leva subitement, 
s 'é lança sur l 'arrivant, comme pour 1 effrayer, 
et lu i donna un coup d'aile si vigoureux sur le 
bras, qu 'Audubon le crut cassé . Après cette 
attaque, i l revint à sa femelle, et par ses ho
chements de tê te l'assura de son intent ion bien 
a r rê tée de se d é f e n d r e . Notre auteur, pour ar
river à mieux c o n n a î t r e ces oiseaux, résolu t de 
les prendre. I l apporta donc des grains, et 
les jeta tout autour du n i d . Au bout de quel
ques j o u r s , les deux cygnopsis venaient les 
manger sous ses yeux. A la fin, ils s'habi
t u è r e n t tellement à leur visiteur, que celui-ci 
put approcher tout près du n i d . Us ne souffr i 
rent cependant pas qu ' i l t o u c h â t aux œ u f s , et, 
une fois qu ' i l voulut l'essayer, le mâle lu i mor
di t fortement les doigts. A u moment où les 
jeunes é ta ient près d 'éc lore , Audubon a m o r ç a 
un piège avec des grains; le mâle y fu t pr is ; le 
lendemain, comme la femelle se disposait à 
conduire ses petits à l'eau, elle fu t prise avec 
eux, et Audubon eut ainsi toute la famil le en 
son pouvoir. I l m i t ces oiseaux dans un grand 
ja rd in , après leur avoir coupé les ailes ; mais 
les parents avaient é té tellement impress ionnés 
de leur capture, qu 'Audubon eut des craintes 
sur le sort des jeunes. I l réuss i t cependant à les 
é lever , en leur donnant des larves de sauterel
les et de l'orge ramoll ie . Aux premiers froids, 
au mois de d é c e m b r e , Audubon remarqua que 
le mâ le ouvrait souvent les ailes, en poussant 
des cris assez forts. Tous les autres membres de 
la famil le l u i r é p o n d a i e n t , d'abord la femelle, 
puis les jeunes; toute la bande courait dans le 
jardin , en se dirigeant vers le sud, et cherchait 
â s'envoler. Notre auteur garda ces oiseaux 

I pendant trois ans, et les petits, mais non les 
vieux, se reproduisirent en capt ivi té . 

J Chasse. — Les blancs et les Indiens chassent 
les cygnopsis avec une égale ardeur. On se sert 
d'oies apprivoisées ou empai l lées pour attirer 
ces oiseaux quand ils passent dans les airs. On 
en prend par douzaines dans de grands filets, ou 
bien on les tire au fus i l . On en tue parfois des 
centaines en une seule j o u r n é e . Quand la 

: t e m p é r a t u r e le permet, on fai t saisir par le froid 
i les individus que l 'on a tués , et l 'on peut de la 
! sorte les conserver a i sément pendant plusieurs 
j semaines. Dans les hivers moins rigoureux, on 

les sale ou on les fume. 
C a p t i v i t é . — Aujourd 'hu i , l'on trouve des cy

gnopsis du Canada dans toutes les grandes fermes 
du nord de l 'Amér ique . On a reconnu que cette 
espèce étai t encore plus utile que l'oie ordinaire, 

| et on l'a rendue tout à fait domestique. Ces cy
gnopsis pr ivés s'accouplent avec les autres oies, 
surtout avec les oies domestiques, elles hybrides 
qui r é su l t en t de ces unions ont cet avantage 
d 'ê t re plus faciles à engraisser que les espèces-
souches ; on les vend donc plus cher que celles-
c i . En Europe, on voit depuis longtemps des 
cygnopsis du Canada ; ils s'y reproduisent par
tout et faci lement; mais on n'a pas mis à les ac
climater tout le zèle dés i rable . 

Usages et p r o d u i t s — Pour les habitants de 
l 'Amér ique du Nord , le cygnopsis du Canada est 
un oiseau for t impor tant : i l entre pour unebonne 
part dans l 'alimentation et ses plumes sont util i
sées . Les grandes pennes sont meilleures pour 
écrir e que celles de l'oie sauvage, et son duvet 
vaut presque celui du cygne. 

i LES OIES. — AASEB. 

i Die Wildqàïits, the wild Geese. 
I 
i 
! C a r a c t è r e s . — Les oies proprement dites 

n'ont pas de c a r a c t è r e s parfaitement définis ; 
1 cependant elles se dist inguent de touslesautres 

! a n s é r i d é s par un bec à peu p r è s aussi long que 
; la t è t e , pourvu de lamelles espacées , saillantes 

' en forme de dents sur tout le bord de la man-
J dibule s u p é r i e u r e , j u s q u ' à l 'onglet, qui est pres

que aussi large que l ' e x t r é m i t é du bec et mé
diocrement convexe ; par des tarses épais, des 
doigts m é d i o c r e m e n t a l longés , et surtout par 
un plumage sans éc la t , peu var ié , dans lequel 
les leintcs grises dominent . 

Ce genre a pour type l 'espèce suivante. 
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Wildgans, die Graugans, the greg-lug Goose. 

C a r a c t è r e s . — L'o ie c e n d r é e , oie sauvage, oie 
meunière, oie grise(fîg 176), comme on l 'a n o m m é e 
aussi, est l ' e s p è c e souche de no t r e oie domes t i 
que. E l l e a u n p l u m a g e d 'un gr i s assez u n i f o r m e , 
le dos g r i s - b r u n â t r e , le vent re g r i s - j a u n â t r e , 
les plumes des par t ies s u p é r i e u r e s b o r d é e s de 
b l a n c h â t r e , celles des par t ies i n f é r i e u r e s de gr i s 
foncé ; la te inte g é n é r a l e d u p l u m a g e passe, sur 
les ailes, au gr i s c e n d r é , au b lanc sur le c rou
pion ; les r é m i g e s et les rectr ices sont n o i r â t r e s , 
à tiges b lanches ; ces d e r n i è r e s on t en ou t r e 
leur e x t r é m i t é b l anche . L œ i l est b r u n c la i r , le 
bec jaune-de-c i re ; les pat tes sont d 'un rouge 
pâ l e . Cet oiseau a 2 m è t r e s de l o n g , ou p lus en
core, et l m , 8 2 d 'envergure , la l ongueu r de l ' a i le 
est de 50 cent. , celle de la queue, de 25. 

D i s t r i bu t i on g é o g r a p h i q u e . — L 'o ie cen
drée appar t i en t p lus à la zone t e m p é r é e q u a 
la zone b o r é a l e . Dans m o n voyage en Lapon ie , | 
je l ' a i encore t r o u v é e sous le 70° de l a t i tude 
nord, mais c'est l à sans doute l ' e x t r ê m e l i m i t e 
septentrionale q u elle a t t e in t . Son aire de dis
persion s ' é t e n d , à p a r t i r de la N o r v è g e , sur 
toute l 'Europe et l 'As ie , j u s q u ' à l ' e x t r ê m e est 
de cette par t ie d u m o n d e ; au sud, le 45° f o r m e 
la l im i t e m é r i d i o n a l e de l ' a i re o ù niche cet o i 
seau. Dans ses m i g r a t i o n s , l 'o ie grise v i en t v i 
siter tous les pays d u m i d i de l 'Europe , le n o r d 
de la Chine et ce lu i des Indes . E l l e se m o n t r e 
quelquefois dans le centre des Indes et dans le 
nord-ouest de l ' A f r i q u e . Dans ces c o n t r é e s 
chaudes, elle est plus rare cependant que les 
e spèces voisines, lesquelles, en é t é , hab i t en t des 
r é g i o n s b i e n p l u s s e p t e n t r i o n a l e s . En A l l emagne 

elle a p p a r a î t à l a f i n de f é v r i e r ou au commen
cement de mars , pa r c o n s é q u e n t avant la p é 
riode de la f on t e des neiges. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — L'o ie cen
d r é e , à son r e t o u r dans nos c o n t r é e s , a r r ive par 
famil les ou par pet i tes bandes ; elle annonce son 
retour par ses cris j o y e u x et se f ixe dans les 
loca l i t é s o ù elle va se r e p r o d u i r e . Dès la fin de 
ju i l l e t , quand la mue est t e r m i n é e , el le p a r t , 

mais sans a l ler t rop l o i n les p remie r s j o u r s ; 
ses d é p l a c e m e n t s se f o n t alors l en tement . I l 
est rare que les oies, en rou t e , se r é u n i s s e n t 
par grandes bandes ; le p lus souvent elles sont 
par f ami l l e s c o m p o s é e s de parents et de leurs 

jeunes . 
A u t r e f o i s , les oies sauvages n icha ien t au 

bord de toutes les grandes p i è c e s d'eau dor
mante de l 'A l l emagne ; a u j o u r d ' h u i , l 'on n 'en 
rencontre plus que quelques couples dans les 
grands marais du no rd et de l'est de l 'Al lemagne : 
c'est en P o m é r a n i e qu 'on en t rouve le plus. 
Elles recherchent sur tout les marais dont une 
grande surface est couverte d'eau, don t le sol est 
tourbeux, et q u i r en fe rmen t des î les d i f f i c i l e 
men t accessibles, couvertes d'herbes, de roseaux 
et de buissons. C'est sur ces î les que s'abattent les 
oies pour se reposer, quand elles a r r i ven t : c'est 
là que plus tard on trouve leurs nids ; c'est de 
là qu'elles partent pour al ler p a î t r e dans les 
champs et les prair ies . 

Les oies domestiques n 'ont presque r i en 
perdu des allures des oies c e n d r é e s , dont elles 
descendent ; mais celles-ci, comme tous les a n i 
maux sauvages, ont un por t plus fier, des m o u 
vements plus rapides, et causent à l 'observateur 
une tout autre impress ion . Elles marchent v i te , 
avec é l é g a n c e , et avec bien plus de l é g è r e t é que 
l 'oie domest ique; elles courent t r è s r ap idement ; 
elles nagent b ien , et, en cas de danger i m m i n e n t , 
elles p longent à une assez grande p r o f o n d e u r ; 
cependant elles paraissent moins agiles q u ' à 
terre . Une fois qu'elles se sont é l evées à une 
certaine hauteur , elles volent b ien , avec moins 
de f ac i l i t é , i l est vra i , que d'autres e s p è c e s v o i 
sines, mais tou jours avec assez de vitesse et 
d'une f a ç o n assez soutenue. A u m o m e n t o ù elles 
s'envolent, leurs coups d'ailes v igoureux et p r é 
c ip i t é s produisent u n cer ta in bruissement ; 
quand elles s'abattent, on entend u n b r u i t ana
logue, auquel se j o i n t le c lapotement de l 'eau, 
si les oies descendent à sa surface. Quand elles 
ne veulent f r a n c h i r qu 'une cour te dis tance, elles 
ne s ' é l èven t g u è r e haut ; la femelle p r é c è d e alors 
le m â l e , tandis que , dans les migra t ions , c'est 
t a n t ô t l ' u n , t a n t ô t l 'autre q u i se t rouve en t ê t e 
de la bande d i s p o s é e en t r i a n g l e . 

Le c r i de l 'oie c e n d r é e , d ' a p r è s Naumann , res
semble t e l l emen t à ce lu i de l 'oie domest ique , 
q u ' i l f au t une t r è s - g r a n d e e x p é r i e n c e pour pou
voir l 'en dis t inguer . On pour ra i t d i re q u ' i l est 
plus p e r ç a n t , car on l 'entend à une plus grande 
dislance; i l est v ra i que l 'oie sauvage crie sur tout 
quand elle vole, quand elle est dans l ' a i r , c 'es t -à-
dire dans un m i l i e u o ù les sons ne r encon t ren t 
aucun obstacle à leur propagat ion . J'avoue pour 
ma part n 'avoir jamais p u d i s t inguer du c r i de 
l 'oie domest ique celui des oies sauvages cap
tives que j ' a i p u observer. Le c r i d 'appel est : 
gahkahkakgak, r é p é t é plusieurs fois de sui te ; i l 
passe au c r i : guihkick, quand les deux sexes se 
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r é p o n d e n t . Le cr i de conversation est : tattattat-
tattat; celui de j o i e ; taehng; celui de crainte : 
kaehkahkak,kahkak, kakakakahkak, t r ès -pro longé ; 
quand les oies cendrées sont en colère , elles souf
flent et sifflent tout comme les oies domestiques. 

Les m œ u r s de l'oie cend rée sont celles que nous 
avons reconnues aux ansér idés , en parlant de ces 
oiseaux en généra l et des cygnopsis. L 'espèce 
est toujours prudente et déf iante , chez nous 
comme dans les pays du nord ou dans ceux du 
m i d i de l 'Europe. Mais quand elle est près de 
son n id , elle f u i t moins l 'homme que dans toute 
autre circonstance, et l 'amour qu'elle a pour sa 
p r o g é n i t u r e la fa i t s'exposer à des dangers rée ls . 
G é n é r a l e m e n t , elle sait distinguer le chasseur 
du paysan ou du berger, l 'homme de la femme. 
Des poursuites la rendent t r ès -déf ian te , et j a 
mais elle n'oublie une mauvaise rencontre. 

On ne peut pas dire que l'oie c e n d r é e soit 
sociable; dans tous les cas, elle l'est moins que 
ses congénères . « Je ne connais aucun exem
ple, dit Naumann, d'oie c e n d r é e qui se soit 
jointe à d'autres oies ; elle semble m ê m e avoir 
une aversion pa r t i cu l i è re pour les oies des 
champs ou des moissons. Lorsque celles-ci appa
raissent en septembre dans une c o n t r é e où n i 
chent des oies c e n d r é e s , ces de rn iè re s leur font 
place i m m é d i a t e m e n t et disparaissent. Seules, 
les oies domestiques semblent les a t t i r e r ; elles 
s'approchent d'elles lorsqu'elles paissent, se 
m ê l e n t m ê m e quelquefois à leurs troupeaux. 
I l est a r r ivé plusieurs fois que quelques-unes 
d'elles se sont laissé conduire avec ces oies 
domestiques j u s q u ' a u p r è s du village el ne se 
sont envolées qu'au moment d'y entrer; le m ê m e 
fai t s'est reprodui t plusieurs jours, mais sans 
que jamais l 'on ait pu faire entrer les oies sau
vages avec les oies domestiques. I l est arr ivé 
aussi qu 'un mâ le sauvage se soit accoup lé avec 
une femelle d'oie domestique. » 

Si l'oie c e n d r é e ne contracte pas ami t i é avec 
ses c o n g é n è r e s , par contre, l 'union qu i retient 
les membres d'une m ê m e famil le est t r è s - in 
t i m e ; aussi est-il excessivement rare de ren
contrer une oie c e n d r é e seule. J u s q u ' à l ' en t rée 
du printemps, les individus d'une m ê m e fa
mi l le ne se s é p a r e n t pas; à l ' époque du re
tour, ils sont souvent encore réun i s et les 
parents ne chassent leurs petits, âgés mainte
nant d'un an, qu'au moment où ils vont nicher 
de nouveau. 

Dès leur arr ivée au printemps, les couples 
déjà fo rmés se choisissent des locali lés convena
bles pour y construire leur n i d ; lesjeunes mâles 

de deux ans cherchent une compagne; tandis 
que les oies encore incapables de se reproduire 
se réun issen t sur d'autres points des marais. 

L'oie cend rée choisit avec beaucoup d'intelli
gence l 'endroit où elle va établir son nid . Celui 
qui va à la recherche de ce nid doit se persua
der qu ' i l ne le rencontrera que dans les parties 
du marais les plus écar tées , les plus cachées, 
les plus inaccessibles. Chaque paire niche l'une 
près de l 'autre, mais chacune a son domaine 
propre, dans lequel elle ne souffre aucun intrus. 
Le m â l e fa i t ardemment la cour à sa femelle; i l 
tourne autour d'elle, dans une attitude fière, en 
hochant la tê te , et la suit partout. On dirait un 
jaloux qui surveille toutes les démarches de sa 
compagne; i l combat courageusement tout mâle 
encore cé l iba ta i re qui se montre devant l u i ; il 
veille soigneusement à la sécur i té de sa femelle. 
Souvent, les combats entre mâles rivaux devien
nent t r è s -v io l en t s ; les deux adversaires se pren
nent au cou avec leurs becs, se frappent des ailes 
avec une telle violence qu'on entend de fort loin 
le b ru i t de chaque coup. « Les femelles assis
tent d'ordinaire à la lutte, et, le cou étendu et 
inc l iné , babillent activement sans qu'on puisse 
r econna î t r e si leurs cris répétés : taahtahtat, 
tahtat, tatatat, doivent exciter ou diminuer l'ar
deur des combattants. » 

Après l 'accouplement, la femelle s'occupe ac
tivement à ramasser les matér iaux destinés à la 
construction de son nid , et le mâle l'accompa
gne pas à pas. Celui-ci ne prend pas une part 
directe au travail , mais i l le surveille et veille 
constamment à la sû re t é de sa compagne. Ses 
regards explorent continuellement tous les 
alentours. L'oie commence par rassembler les 
m a t é r i a u x qui sont les plus à sa por tée ; elle les 
choisit avec plus de soin ensuite, et souvent va 
en chercher fo r t l o in . La base du nid est formée 
de branchages, de chaumes, de feuilles de ro
seaux, de joncs, etc., le tout grossièrement en
t re lacé ; c'est au point que le nid est, dans les pre
miers jours , beaucoup plus élevé qu ' i l ne le sera 
plus tard, lorsque l'oiseau l'aura foulé. 

L'excavation en est tapissée de substances plus 
dél icates , plus fines; enfin, plus tard, du duvet 
recouvrira les œufs . Dans les nids des vieilles 
femelles, on trouve de sept à dix et jusqu'à 
quatorze œ u f s ; les jeunes n'en pondent guère 
que cinq ou six. Ces œuf s ressemblent tellement 
à ceux de l'oie domestique qu'on ne peut guère 
les en distinguer. Ils ont de 90 à 96 mi l l im. de 
long et de 60 à 68 m i l l i m . de large ; leur co
quille est lisse, terne, à grain assez grossier, 
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d'un blanc j a u n â t r e sale, t i r an t parfois sur le 
vert. Si l'oie est v ie i l l e , le p remier œ u f est pondu 
au commencement de mars , et l ' incubat ion 
commence au m i l i e u , au plus tard à la fin de 
ce mois. A ce momen t , elle arrache tou t son 
duvet, en revêt le b o r d in terne de son n i d , et en 
recouvre les œ u f s , chaque fois qu 'el le les qu i t t e . 
Auboutde v i n g t - h u i l j o u r s , les jeunes é c l o s e n t ; 
ls restent envi ron un j o u r dans le n i d , puis la 
femelle les condui t à l 'eau el leur apprend à 
chercher leurs a l iments . 

Des lentilles d'eau, des g r a m i n é e s aquatiques 
sont leur p r e m i è r e n o u r r i t u r e ; plus t a rd , ils 
s'en vont p a î t r e dans les champs et les p ra i r i es . 
Le soir, jeunes et vieux reviennent au n id ; mais, 
après deux semaines, ce lu i -c i devient t rop pe
tit pour lesjeunes, et ils choisissent un endroi t 
pour dormir au voisinage de leur m è r e . 

ha vigilance du m â l e augmente d è s que les 
jeunes sont éc los . La m è r e marche ou nage la pre
mière; les jeunes la suivent , s e r r é s les uns contre 
les autres; le p è r e couvre en quelque sorte la re
traite, la t ê t e haute, regardant de tous cô t é s , i n -

1quiet sur la s û r e t é des siens, observant avec 

iiéfiance le mo indre objet suspect. E n cas de 
danger, c'est l u i , le p remier , q u i donne le signal 
de la fu i t e . 

« C'est un v é r i t a b l e p la is i r pou r l ' ami de lr 
BRF.BM-

n a t u r e , d i t N a u m a n n , que d'assister,bien c a c h é 
par une belle so i r ée du mois de ma i , aux é b a t s 
d'une f a m i l l e d'oies sauvages. A u coucher du 
solei l , elles apparaissent, l 'une i c i , l 'autre l à , 
mais toutes en m ê m e t e m p s ; elles sortent des 
f o u r r é des roseaux; elles nagent, elles gagnent 
la r ive ; le p è r e de f ami l l e redouble de v i g i 
lance ; i l veil le à la s é c u r i t é des siens. Quand la 
bande est a r r i v é e au p â t u r a g e , c'est à peine s ' i l 
ose prendre le temps de manger ; s ' i l s o u p ç o n n e 
quelque danger, i l avert i t sa f a m i l l e par q u e l 
ques faibles cris ; si le danger est r é e l , i l pousse 
u n c r i p l a i n t i f et p rend la f u i t e . Dans ces cas, 
la m è r e se mon t r e plus courageuse, plus sou
cieuse du salut de ses petits que du sien pro
pre; par ses cris d'angoisse r é p é t é s , elle les i n 
vite à f u i r et à se cacher, et si l 'eau n'est pas t rop 
é l o i g n é e , à la gagner, s'y p r é c i p i t e r , y plonger . 
Ce n'est que quand ils sont à peu p r è s en s û r e t é 
qu'el le se d é c i d e à se sauver à son tou r . Mais 
jamais elle ne s'envole bien lo in , et dès que le 
danger a d isparu , elle est de nouveau là pour 
rassembler les siens. C'est aussi à ce moment 
que le p è r e re jo in t sa f a m i l l e . La m è r e est avec 
ses petits dans des herbes d é j à assez hau tes ; 
le p è r e est absent, par quelque hasard; qu 'on 
se glisse alors vers elle sans en ê t r e a p e r ç u , 
puis qu 'on se mont re t ou t à coup, elle se lève 

I V — 404 
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en poussant de grands cr is ; elle vole tout au
tour de l 'endroit où elle a été ainsi surprise, et 
les petits de se cacher auss i tô t dans les sillons, 
dans les inégal i tés du terrain, de rester silen
cieux et tranquilles. L'on peut souvent alors les 
prendre l 'un ap rès l 'autre, sans que ceux qui res
tent cherchent à f u i r , tandis qu'ils courent droit 
vers l'eau lorsque ceux dont on s'est e m p a r é se 
mettent à crier. Tant que les jeunes ne peuvent 
voler, ils plongent avec beaucoup d'adresse, et 
cherchent à se sauver de cette f açon . A la vér i té , 
ils ne peuvent rester longtemps sous l'eau, mais 
ils n'en plongent que plus souvent. 

« Pendant les quatre semaines qu i suivent 
l 'éclosion, les parents sont continuellement en 
éveil ; ils voient partout un danger, auquel ils 
cherchent à soustraire leur p r o g é n i t u r e , mais 
parfois ils se trompent dans le choix des moyens 
de salut. Leurs allures sont pleines d ' én igmes et 
de contradictions; si les parents ne trouvent pas 
leurs jeunes en sûre té sur le petit é t ang isolé où 
ils sont n é s , ils les conduisent, g é n é r a l e m e n t au 
c répuscu le , le soir ou le mat in , vers une pièce 
d'eau plus é t e n d u e . I l est assez singulier qu'on 
puisse alors chasser devant soi, comme des oies 
domestiques, ces oiseaux g é n é r a l e m e n t si pusil
lanimes. La crainte des parents, qui n'osent s 'é
loigner de leurs petits, atteint dans ces circons
tances un deg ré indescriptible. Si on arrive au 
mi l i eu d'eux, si on en prend un, la femelle s 'é
lance contre le ravisseur, le poursuit assez lo in , 
puis elle revient pour rassembler ses autres pe
tits épars et les e n t r a î n e r dans l 'endroit où elle 
avait l ' in tent ion de les conduire. Si la bande est 
ainsi a r r ê t é e non loin de son point de dépar t , 
elle revient parfois sur ses pas; mais de pareilles 
poursuites, m ê m e répé tées plusieurs fois, ne 
parviennent pas à d é t o u r n e r la femelle de son 
dessein, quand bien m ê m e plusieurs de ses pe
tits auraient péri de ceLte façon . On a bien 
souvent pris tous les jeunes d'une famil le en 
train d ' é m i g r e r de la sorte; on les a r epor t é s à 
leur é t ang natal, et le soir suivant, quelquefois 
à la m ô m e heure, on les retrouvait sur le m ê m e 
chemin, et cela autant de fois que l 'on renou
velait l ' expér ience . 

« D'autres oies ont des intentions toutes di f 
f é r e n t e s : elles conduisent leurs petits d'un grand 
é t ang vers un é t a n g plus petit , et recherchent 
ainsi la solitude. Mais les unes comme les autres 
ont la m ê m e fixité, la m ê m e ténac i t é dans ce 
qu'elles ont une fois c o n ç u . 11 en est d'autres, 
enfin, dont les actes sont inexplicables. Elles 
entreprennent à pied, avec leurs petits, des t ra

jets considérables , dans le seul but de changer 
de demeure. Plus d'une fois, les oies cendrées 
qui nichaient près de l 'é tang de Badez, dans le 
d u c h é d 'Anhalt , ont eu l ' idée insensée d'émi
grer vers un autre é t ang , s i tué à deux milles et 
demi de là, alors que leurs petits avaient à 
peine deux semaines ; et cependant, elles avaient 
à faire tout ce trajet à d é c o u v e r t ; à traverser 
plusieurs routes, un grand nombre de chemins, 
la vallée de la Nuthe, où sont plusieurs villages 
el plusieurs moul ins; à passer à un quart de 
mille au plus de la ville de Zerbst. I l est probable 

, qu ' à peine la d ix ième partie d'entre elles, deux 
ou trois familles au plus, atteignait le but. La 
cause de ces émig ra t ions est diffici le à préciser; 
peu t -ê t re sont-elles dé t e rminées par le manque 
d'eau. 

« Si les parents meurent avant que les jeunes 
aient toutes leurs plumes, un grand nombre de 
ceux-ci pé r i s sen t ; les orphelins vont, i l est vrai, 
rejoindre d'autres familles, mais peu de femelles 
les acceptent; aussi celles qui le font réunissent-
elles souvent un très grand nombre de petits. 
J'en vis un jour une qui avait ainsi autour d'elle 
soixante et quelques jeunes, qu'elle conduisait 
et guidait comme si tous eussent été siens. Ne 
trouvent-ils aucune fami l le qui les admette dans 
son sein, ils demeurent ensemble; mais, privés 
des soins paternels et maternels, ils périssent 
rapidement pour la plupart. Si , au moment de 
la perte de leurs parents, leurs plumes ont déjà 
poussé , ils ont un sort moins malheureux. » 

A mesure que les jeunes grandissent, le père 
s'en inqu iè t e moins. A l 'époque de la mue, qui 
chez lui p r é c è d e toujours d'une à deux semai
nes celle de la femelle, i l quitte sa famille et, 
aussi longtemps qu ' i l ne peut voler, se tient ca
ché dans les roseaux. Lorsque la femelle mue 
à son tour, les jeunes sont capables de voler et 
peuvent se passer de guide. 

Chstsse. — L'oie cendrée a pour ennemis les 
grandes espèces d'aigles et de faucons, les re
nards et les loups ; mais celui qu'elle redoute 
le plus, c'est l 'homme, qui lu i fait une chasse 
active et cherche à la dé t ru i r e par divers 
moyens. On lue les oies à l 'affût, ou bien, le 
soir, on les fait lever et on les tire au vol. Ré
cemment, on a imag iné un nouveau système de 
chasse abominable : à la façon des Lapon?, on 
les poursuit en canot au moment où la mue, 
en les privant de leurs rémiges , les met dans 
l'impuissance de voler; on les force à plonger 
j u s q u ' à ce qu ' épu i sées elles deviennent une proie 
faci le ; on les assomme alors à coups de bâlon. 
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Mais le chasseur v ra iment digne de ce n o m 
ne se l ivre po in t à de tels actes. I l m é n a g e au 
contraire ces oiseaux; c'est au plus si , au p r i n 
temps, i l t i r e l ' u n ou l 'autre de ceux q u i ne 
sont point encore a c c o u p l é s ; et c'est en au
tomne, avant le grand passage, q u ' i l leur f a i t une 
chasse r é g l é e . 

C a p t i v i t é . — Prises jeunes, les oies c e n d r é e s 
s'apprivoisent r ap idemen t ; les vieil les m ê m e s 
s 'hab i tuen tà leur nouvelle cond i t ion et ne tardent 
pas à r e c o n n a î t r e dans l ' h o m m e u n m a î t r e et 
un bienfaiteur. Là où nichent des oies sauvages, 
on fait bien de leur enlever leurs œ u f s et de les 
faire couver par des oies domestiques. On t ra i te 
les jeunes tou t comme les oisons, et g é n é r a l e 
ment on les élève sans t rop de peine. Mais ils 
ne d é m e n t e n t pas leur o r ig ine ; à peine se sen
tent-ils adultes, que l ' i n s t inc t de la l i be r t é s ' é 
veille en eux; ils commencent à voler , et si on 
ne les retient de fo rce , i ls é m i g r e n t vers le sud, 
en compagnie des autres oies sauvages. Parfois 
i l est de ces oies q u i reviennent visi ter la fe rme 
où elles ont é té é levées ; mais ce sont là des'excep-
tions. 

Boje raconte u n fa i t de cette nature . On avait 
élevé quatre jeunes oies sauvages; on les avait 
tenues d'abord dans un pe t i t enclos, au m i l i e u 
d'un pré ; peu à peu, on leur avait a c c o r d é plus 
de l i b e r t é , et f ina lement on les avait la issées 
nager à leur guise sur le lac de P l œ n , qu i con
finait à la p r o p r i é t é o ù on les avait recueil l ies . 
Elles revenaient tou jours à la maison a p r è s une 
courte absence; elles savaient où é ta i t leur 
mangeoire, elles connaissaient leur m a î t r e , et 
couraient a p r è s l u i dans la c o u r : elles é t a i e n t 
devenues assez p r i v é e s pour manger de la salade 
dans un panier qu ' un chien tenai t dans sa gueule. 
Vers l ' époque des é m i g r a t i o n s , on leur coupa 
les ailes, mais on les laissa c o u r i r l i b remen t . 
Une d'elles ayant d isparu , on enfe rma les au
tres, j u s q u ' à ce que le temps des voyages f û t 
passé. Dans le courant de l 'h iver , une secon
de disparut ; les deux autres a t te ignirent le 
printemps ; elles p a s s è r e n t tou t l ' é t é à cour i r 
dans la cour, à nager sur le l ac ; mais, le soir, 
elles ne revenaient plus à l ' é c u r i e . A l 'approche 
de l ' époque d u d é p a r t , on r é s o l u t de ne pas 
leur couper les ailes et de leur laisser toute leur 
l iberté. A mesure que ce m o m e n t approchai t , 
elles devenaient i n q u i è t e s ; elles qu i t t a i en t la 
cour plus souvent et pour plus longtemps • 
elles s ' é l o i g n a i e n t davantage sur le l ac ; en f in , 
elles disparurent . A u p r in temps suivant , lorsque 
les oies sauvages r ev in ren t , on parla de ces deux-

oiseaux, mais pendant longtemps r ien ne pa ru t . 
Cependant, vers les premiers j o u r s d ' av r i l , l eu r 
ancien m a î t r e v i t une oie sauvage nager sur le 
lac, t ou t p r è s de l u i . U couru t chercher de 
l 'avoine, en je ta à l 'eau, sur la r ive , et v i t avec 
plais ir l 'oie s 'approcher, manger , et b i e n t ô t le 
suivre, a r r iver dans la cour, s'y m o n t r e r tout 
a c c l i m a t é e , et venir comme autrefois manger 
dans la m a i n . Quant à l ' aut re , on n'en put r ien 
savoir. E n automne, l 'oie pa r t i t , mais elle revint 
le pr intemps suivant, et se m o n t r a encore plus 
hardie . El le suivi t son ancien m a î l r e dans la 
cour, et couru t à sa mangeoire . Chaque au tom
ne, elle par ta i t ; chaque pr in temps , elle reve
nai t , p r i v é e et confiante dès le p r emie r j o u r , 
mangeant dans la m a i n , ne craignant personne. 
I l en f u t ainsi treize a n n é e s de suite, et pendant 
ces treize a n n é e s , jamais elle n ' apparu t avant 
le p remier av r i l , n i plus tard que le quatre ; par 
c o n s é q u e n t t ou jou r s plusieurs semaines a p r è s les 
autres oies sauvages. Si elle é t a i t t r è s - c o n f i a n t e 
dans la cour, une fois dehors, elle se mon t r a i t 
aussi cra int ive que ses semblables à l ' é ta t sau
vage. Dans les p r e m i è r e s semaines a p r è s son re
tour , elle a r r iva i t g é n é r a l e m e n t le m a t i n et le 
soir pour chercher à manger, restait dans la cour 
une demi-heure , une heure, puis s'envolait vers 
le lac. On pensa qu 'el le y avait son n i d . A par t i r 
d u m o m e n t où lesjeunes é c l o s e n t , elle demeu
ra i t plus longtemps dans la cour et finissait par 
y rester tou t à f a i t . A 10 heures du soir, elle 
s'envolait vers le lac, tou jours dans la m ê m e d i 
r ec t ion . U n peu avant de pa r t i r , e l l e poussait 
quelques cris ; ceux-c i se r app rocha ien t de plus 
en plus, j u s q u ' à ce q u ' e n f i n elle se d é c i d â t à 
s 'envoler; puis , elle se taisait . Une fo is , à son 
re tour en a v r i l , elle é t a i t a c c o m p a g n é e d 'un au
tre oie. Toutes deux d é c r i v i r e n t des cercles dans 
l ' a i r ; la p r e m i è r e s'abattit sur le gazon, mais 
sa compagne ne la su iv i t qu'avec des signes évi
dents de t e r reur et ne tarda pas à s'envoler en 
poussant de grands c r i s . On ne pu t savoir o ù 
cette oie passait la nu i t en é t é . Chaque soir, elle 
s'envolait dans la d i rec t ion du lac, mais , à 3 heu
res du m a t i n , el le é t a i t d é j à dans la cour . 
Elle c r i a i t chaque fois qu 'el le s'envolait, jamais 
quand elle a r r iva i t . E n au tomne, à l 'approche 
d u moment du d é p a r t , elle devenait i n q u i è t e ; 
elle vo la i t souvent en c r ian t ; elle demeura i t 
moins longtemps dans la cour et finissait par 
d i s p a r a î t r e jusqu ' au pr in temps suivant. 

L ' a m o u r porte souvent une oie sauvage à 
suivre une oie domestique jusque dans une fe r 
me, mais ra rement la p r e m i è r e peut se r é s o u d r e 
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à y demeurer. De ces unions naissent des petits 
qu i , par leurs allures et leur plumage, se mon
trent de vér i tables hybrides d'animaux sauvages 
et domestiques, et qui , comme on pouvait s'y 
attendre, sont capables de se reproduire. 

Usages et p r o d u i t s . — La chair de l'oie sau
vage adulte est dure ; celle des jeunes, au con
traire, est t r ès - succu len te . Son duvet est for t 
e s t imé , ses plumes éga l emen t , et elles valent 
mieux que celles de l'oie domestique. L 'u t i l i té 
dont peuvent nous ê t re les oies cendrées après 
leur mor t , n'est nullement contestable; mais, 
pendant leur vie, ces oiseaux causent quelques 
dégâ ts en mangeant les blés e n s e m e n c é s , les 
épis , en paissant les jeunes pousses, les plantes 
potagères ; cependant l ' appréc ia t ion qu'on a faite 
de ces dégâ ts a é té , je crois, c o n s i d é r a b l e m e n t 
exagérée . 

LES CHENS — CHEN. 

Die Schneegàme, the grey-lag Geese. 

Caractères. — L'espèce sur laquelle ce genre 
est é tabl i , se distingue des oies proprement d i 
tes, dont on l'a d é t a c h é e , par son bec mince à 
l ' ex t r émi té , plus élevé au niveau des narines q u ' à 
la base, qu i est large, t r è s - m e m b r a n e u x et cou
vert de rides obliques à l 'origine de la mandi
bule s u p é r i e u r e , t e r m i n é par un onglet t rès-
large et peu r e c o u r b é ; e l l e s en distingue encore 
par des tarses plus élevés, bien plus longs que 
le doigt m é d i a n , et surtout par le plumage. 

Les deux sexes, à l 'état adulte, portent la 
m ê m e livrée ; les jeunes en di f fèrent beau
coup. 

Ce genre ne repose que sur l 'espèce sui
vante. 

LE CHEN HYPERBORÉ — CUE.Y UYPEUVOIŒUS. 

Lie Schneegans, the grey-lag Goose. 

Cîtrinctère».—Le chen hyperboré, l'oie des nei
ges, comme on le nomme aussi, diffère par son 
plumage de tous les autres ansé r idé s . A l 'é
tat adulte, i l est e n t i è r e m e n t d 'un blanc de 
neige, sauf les dix p r e m i è r e s r é m i g e s qui 
sont noires, avec leur lige blanche à la base. 
Son œil est brun foncé ; son bec d'un rou^e clair, 
sale, no i r â t r e sur les bords; ses tarses sont d'un 
rouge-carmin pâle . L'oiseau a de 71 à 74 cent. 
de long et de l m , 4 3 à l m , 4G d'envergure; la 
longueur de l'aile est de 44 cent., celle de la 
queue, de 16. 

Le plumage des jeunes est tout d i f fé ren t ; ils 

ont la tê te et la nuque parcourues de lignes d'un 
blanc gr isâ t re ; la foce infér ieure du cou, le haut 
du dos, les épaules , la poitrine et les flancs d'un 
gris no i râ t re , les parties infér ieures plus pâles; 
la partie pos té r i eu re du dos et les couvertures 
supé r i eu res de la queue d'un gris cendré ; les 
r émiges d'un gris noir, avec les secondaires bor
dées de blanc gr i sâ t re ; les rectrices d'un gris 
foncé , bordées de gris clair. 

On ne sait encore à quel âge les jeunes chens 
hyperborés revê ten t la livrée des adultes. Au
dubon croit m ê m e qu'ils nichent avant de l'a
voir prise. On a r e m a r q u é , chez des individus 
captifs, que le plumage blanchissait dans l'es
pace d'un mois. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 
habite le nord de l ' A m é r i q u e ; elle se montre 
aussi dans le nord-est de l'Asie et s'égare par
fois jusqu'en Europe. Sa présence dans l'hé
m i s p h è r e oriental n'en reste pas moins un fait 
rare ; car l'aire dans laquelle elle niche est l i 
mi tée aux côtes de la baie d'Hudson, aux îles 
A l é o u t i e n n e s , et ses migrations se font plutôt 
vers le sud-ouest. Tous les hivers, on en voit un 
certain nombre dans le nord de la Chine et au 
Japon ; mais la plupart émigren t en traversant 
l 'Amér ique du Nord et viennent prendre leurs 
quartiers d'hiver dans le sud des États-Unis et 
dans l 'Amér ique centrale. Eile esteommuneen 
hiver, c 'es t -à-d i re du mois d'octobre au mois 
d 'avri l , au Texas, au Mexique, à Cuba, dans les 
autres îles des Indes occidentales; à cette épo
que, on en voit des bandes de plusieurs milliers 
dans le sud de la Californie, au Texas, dans la 
Louisiane, le Mississipi, l'Alabama, la Géorgie 
et la F lor ide . Les chens ne passent pas tout l'hi
ver dans la m ê m e local i té , mais, se guidant 
d 'après la t e m p é r a t u r e , ils se dirigent tantôt plus 
vers le sud, t an tô t vers le nord. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Dans ses 
voyages à travers les Éta ts -Unis , le chen hyper
boré se t ient toujours à une hauteur considéra
ble, et c'est ainsi qu'on ne peut se faire une 
idée du nombre de ces oiseaux que lorsqu'ils se 
sont fixés dans leurs quartiers d'hiver. I l vole 
parfaitement c l marche bien, mais son port n'est 
pas aussi é légan t que celui du cygnopsis. Autant 
celui-ci estbruyant, autant lechen est silencieux, 
à ce que rapporte Audubon.Quand i l arrive dans 
ses quartiers d'hiver, i l montre une confianceen 
l 'homme qui lu i devient b ien tô t fatale; Audubon 

dit en avoir t ué chaque jour six ou sept sur un 
petit é t ang , au moment du passage ; mais les 
survivants devinrent for t défiants et prévinrent 
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ceux qu i les suivaient de se t en i r en garde con
tre le chasseur. 

Richardson nous a appris que le chen hyper
boré niche dans la partie la plus septentrionale 
de l ' A m é r i q u e , dans les marais de la T u n d r a , et 
qu ' i l pond des œ u f s d 'un blanc j a u n â t r e , un peu 
plus grands que ceux de l 'e ider . A u mois d ' a o û t , 
les jeunes sont capables de voler , et commencen t 
à errer de cô t é et d 'autre d è s le m i l i e u de sep

tembre. 
Pendant l ' é t é , le chen h y p e r b o r é se n o u r r i t 

surtout de joncs et d'insectes; plus t a rd , i l mange 

des baies. 
Chasse. — Earenson d i t que cette e s p è c e , vu 

son grand nombre , est u n des gibiers les plus 
communs, et que les Indiens sur tout d é c i m e n t 
les bandes q u i passent. Souvent, un bon chas
seur en tue une centaine dans sa saison. Pour 
cette chasse, i l a deux fusi ls avec l u i . I l attend 
le gibier c a c h é dans les hautes herbes, le t i r e au 
passage, et sa f e m m e charge ses armes. Pour 
les blancs de l ' A m é r i q u e d u N o r d , le chen hy
perboré est é g a l e m e n t un oiseau f o r t i m p o r t a n t ; 
la chair des jeunes est t r è s - d é l i c a t e , et celle 
des vieux sert au moins à fa i re u n excellent po

tage. 
C a p t i v i t é . — Audubon a eu en cap t iv i t é des 

chens h y p e r b o r é s q u i s ' a p p r i v o i s è r e n t rap ide
ment et s ' h a b i t u è r e n t à un r é g i m e c o m p o s é de 
plantes f o r t diverses. Blackis tone raconte q u ' à 
l 'époque du passage, une oie sauvage v in t s'ac
coupler avec un chen h y p e r b o r é capt i f , qu'el le 
passa l 'hiver avec l u i , qu ' e l l e le qu i t t a au p r i n 
temps pour se j o i n d r e à une bande qu i passait 
et se dirigea vers le n o r d ; mais que l 'automne 
suivant, elle rev in t passer l 'h iver avec son an
cien compagnon. Cela se r é p é t a deux ans de 
suite. En Europe, on n'a pas encore vu de chen 
h y p e r b o r é captif , à ma connaissance du moins . 

LES BERNACHES — BERMCLA. 

Die Meerganse, the Bernicle Geese. 

Caractères. — Les bernaches sont des ansé
ridés de petite t a i l l e ; leur corps est r a m a s s é , 
mais encore é l é g a n t . Elles ont le cou cour t , la 
tête assez grosse; le bec fa ible , cour t , pet i t , large 
et élevé à la racine, a m i n c i vers la pointe , à 
dentelures faibles ; des tarses é p a i s , mais assez 
courts; des ailes longues, recouvrant toute la 
queue, qu i est courte et a r r o n d i e ; le plumage 
se r ré , d 'un gris c e n d r é f o n c é , sur lequel se d é 
tachent v ivement du no i r f o n c é , du rouge can

nelle, du blanc. 

LA BKRNACIIE A COLLIER — RERNICLA TORQUATA 

Die Ringelgans, the Ring-Goose. 

Caractères. — La bernache à collier (fig. 177) 
a la part ie a n t é r i e u r e de la t ê t e , le cou , les r é m i g e s 
et les rectrices no i r s ; les plumes d u dos, de la p o r 
t r i n e , d u haut d u ventre d ' un gris f o n c é , avec un 
l i séré un peu plus clair sur les bords; les flancs, 
le c roup ion et les couvertures s u p é r i e u r e s de la 
queue blancs. De chaque c ô t é d u cou est une 
tache blanche d e m i - c i r c u l a i r e , d i sposée trans
versalement. Les jeunes ont u n plumage plus 
f o n c é , et n 'on t pas de tache au cou . Cet oiseau 
a 66 cent, de long et l m , 3 2 d 'envergure ; la 
longueur de l 'ai le est de 38 cent. , celle de la 
queue, de 11. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La bernache 
à col l ier a pour patr ie l ' e x t r ê m e nord de l ' an 
cien et du nouveau cont inent . Celle qu i habite 
l ' A m é r i q u e , et qu on a vou lu regarder comme 
const i tuant une e s p è c e à part , ne d i f fère pas de 
celle q u i v i t dans l ' h é m i s p h è r e o r ien ta l . E l le se 
trouve le long des cô t e s et sur les î l e s , entre 
les 60° et 80° de la t i tude b o r é a l e . U n pe l i t n o m 
bre seulement niche en I r l ande ; u n t r è s - g r a n d 
nombre , au Spi tzberg. Plus vers l'est, l ' e spèce 
est t r è s commune en é t é , sur toutes les cô te s de 
la mer Glaciale, dans la baie d 'Hudson et dans 
les mers avoisinantes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — TOUS les 
hivers, les bernaches qui t ten t les terres inhosp i 
t a l i è res où elles se sont reproduites et a r r ivent 
sur nos cô t e s d 'Europe. A la f i n d 'octobre, au 
commencement de novembre, c'est par mi l l i e r s , 
par m i l l i o n s , qu'elles peuplent toutes les plages 
de la Bal t ique et de la mer d u N o r d . Aussi l o i n 
que peut porter le regard, on voi t tous les bancs 
de sable que la mer vient d 'abandonner cou
verts de ces oiseaux ; leurs cris dominen t le 
grondement des dots ; de l o i n , quand elles s 'é 
l èven t , on d i ra i t un nuage q u i s ' é t e n d : estimer 
leur nombre est chose impossible . 

On observe aussi quelques bernaches i so lées 
dans l ' i n t é r i e u r des terres, au bord des lacs ou 
des fleuves; mais ce sont des ind iv idus é g a r é s . 
D u reste, le n o m vulgaire à'oie marine, qu 'on 
donne quelquefois à cette e s p è c e , est parfa i te
ment jus t i f i é ; car, en temps ordinai re , jamais elle 
ne s ' é ca r t e de la c ô t e . 

La bernache à col l ier est bien fai te pour a t t i -
j rer notre a t ten t ion . El le se dist ingue des autres 

a n s é r i d é s par la g r â c e , l ' é l é g a n c e de ses allures, 
par sa soc iab i l i t é , ses m œ u r s paisibles, et elle 
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ne leur cède en rien sous le rapport de la finesse 
des sens. Elle marche bien, que le sol soit ferme 
ou vaseux; elle nage facilement; elle plonge 
parfaitement, mieux, dans tous les cas, que les 
oies; elle vole aussi plus a i s émen t qu'elles; mais 
i l est rare que ces oiseaux, quand ils volent de 
compagnie, adoptent la disposition en coin ; ils 
forment plus souvent une masse déso rdonnée . 
Lorsqu'une bande s'envole, on entend comme 
un roulement de tonnerre dans le lointain ; 
lorsqu'elle f ranchi t les hautes rég ions de l'at
m o s p h è r e , elle produi t un bruissement plus 
fort que celui des autres ansé r idés , mais plus 
sourd que celui des canards. Le cr i de la berna
che à collier est fo r t simple : son c r i d'appel est 
diff ici le à noter bien exactement; on pourrait 
cependant le rendre par knaeng. Quand elle 
cause, elle fai t entendre un son rauque et dur : 
kroch; quand elle est en colère , elle souffle et 
siffle. 

Comme les oies, les bernaches sont sociables 
entre elles, et vivent r éun ie s , mais à l 'écar t des 
autres oiseaux aquatiques. L'une d'elles s'est-elle 
par hasard écar tée de la bande, elle vole avec 
i n q u i é t u d e de côté et d'autre, j u s q u ' à ce qu'elle 
ait r e t r o u v é ses compagnes ; se trouve-t-elle au 
mi l i eu de congénè re s , elle se montre douce et 
paisible, par la raison, sans doute, qu'elle a con
science de sa faiblesse. Vis-à-vis de l 'homme, 
elle se montre comme un enfant du pôle , qu i 
n'a pas eu souvent occasion de conna î l r e l 'en-
n c m i - n é de tous les animaux. Moins crain
tive que tous les autres ansér idés , elle ne de
vient déf iante q u ' a p r è s des poursuites ré i t é rées . 
On a dit qu 'on pouvait tuer tous les individus 
d'une famil le , l ' un ap rès l 'autre, à coups de pier
res ou de bâ ton ; ce qui est certain, c'est qu'on 
prend ies bernaches dans des pièges beaucoup 
plus facilement que toutes les autres espèces 
d'oies. 

Les bernaches d i f fè ren t des autres ansér idés 
sous le rapport du r é g i m e ; elles mangent de 
l'herbe et des plantes aquatiques, mais aussi 
beaucoup d'insectes et de mollusques. Dans le 
nord , elles paissent sans doute tous les végé taux 
qui y croissent; dans nos pays, elles p r é f è r en t 
l'herbe f r a î che . 

Les anciens navigateurs avaient dé jà dit que 
les bernaches nichaient en t r è s - g r a n d nombre 
au Spilzberg, et r é c e m m e n t Malmgreen a con
f i rmé celte assertion. Ces oiseaux, t r è s - com
muns au Spilzberg, nichent surtout sur les côtes 
septentrionale et occidentale de l ' î le, sur la terre 
terme comme sur les réci fs , de p r é f é r e n c e sur 

ceux qu'habitent les eiders. Leur nid, grossiè
rement fai t de feuilles et de plantes aquatiques, 
est souvent t rès-vois in d'un nid d'eider, et sou
vent aussi ce dernier oiseau le dérobe . Chaque 
couvée est de six à neuf œufs petits, à coquille 

mince, ternes, d'un blanc verdât re sale. Mid-
dendorf a t rouvé au mi l ieu de j u i n des jeunes 
qui venaient d 'éc lore . 

citasse. — Sur toutes les côtes d'Europe on 
tue les bernaches par mil l iers , en automne et 
au printemps; en Hollande, on en prend encore 
un plus grand nombre à l'aide d'oies dressées, 
qui servent d'appelants. Leur chair est réputée 
savoureuse ; elle a cependant souvent un goût 
rance, qu i ne convient pas à chacun. Ce goût 
est dû à ce que ces oiseaux se nourrissent de 
coquillages; aussi, en Hollande, nourrit-on 
quelque temps ceux qu'on a pris, de grains, et 
les engraisse-t-on avant de les tuer. 

C a p t i v i t é . — En capt ivi té , cet oiseau se mon
tre d'abord for t sauvage, mais peu à peu i l s'ha
bitue à sa nouvelle condition, s'attache même 
t r è s - i n t imemen t à son m a î t r e , arrive à son appel, 
lu i demande à manger, le suit pas à pas comme 
un chien. C'est un des plus beaux ornements 
d'une basse-cour ou d'un bassin, et la bernache 
mér i t e d'autant plus de fixer l 'attention des ama
teurs, qu'on peut maintenant s'en procurer très-
facilement, et à un pr ix plus que modique, chez 
tous les oiseleurs ou dans les jardins zoologi
ques. Captive, la bernache à collier s'habitue à 
manger des graines, mais i l faut lui donner 
aussi des plantes vertes. 

LES CHÉNALOPEX — CHENALOPEX. 

Die Fuchsyànse, the Egyptian Geese. 

Caractères. — Les chénalopex, vulgairement 
oies-renards, d i f fè ren t de tous les anséridés que 
nous venons de passer en revue par leur port 
é l ancé , leur cou mince, leur grande têle, leur 
bec court, leurs tarses élevés, leurs ailes am
ples, leur plumage superbe. Leur bec est demi-
cylindrique, élevé à la base, plat et faiblement 
b o m b é en avant, t e r m i n é par un onglet large et 
arrondi ; leurs tarses, nus jusqu'au-dessus des 
articulations, sont grê les ; les doigts sont courts; 
l'aile porte à son pli un court épe ron ; les rémiges 
du bras sont t rès-développées ; la queue est 
courte et f o r m é e de quatorze pennes; enfin ils 
ont, comme les canards, une sorte de miroir à 

l 'aile. 
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LE CHÉNALOPEX D'ÉGYPTE — CIIENALOPEX 
JEGYPTIACUS. 

Die Nilgans, the Egyplian Goose. 

Caractères. — Le chénalopex d'Égypte, l'oie 
du Nil {fig-178), comme on l 'appelle aussi, a un 
plumage f o r t b i g a r r é . I l a les c ô t é s de la t ê t e et la 
partie a n t é r i e u r e du cou d 'un blanc j a u n â t r e ; une 
tache autour de l 'œ i l , la par t ie p o s t é r i e u r e et 
une large zone à la part ie moyenne du cou d 'un 
brun r o u x ; le dos gris et n o i r ; le dessous du 
corps jaune-fauve, transversalement o n d u l é de 
blanc et de n o i r ; le m i l i e u de la po i t r ine o r n é 
d'une grande tache arrondie d ' un b run -canne l l e ; 
les petites et les moyennes couvertures s u p é 
rieures de l 'a i le d 'un blanc pur , avec une grande 
bande terminale noire sur les d e r n i è r e s ; les r é 
miges pr imaires noires , les secondaires d 'un 
vert m é t a l l i q u e à reflets pourpres , les tert iaires 
d'un roux é c l a t a n t sur les barbes externes; les 
rectrices noires ; l 'œi l jaune-orange; le bec d 'un 
bleu r o u g e â t r e , avec la mand ibu le s u p é r i e u r e 
plus claire que l ' i n f é r i e u r e , et les bords, l ' a r ê t e et 
l'onglet noirs ; les tarses r o u g e â t r e s ou jaune 
clair. Cet oiseau a 74 cent, de long , et l m , 4 8 
d'envergure; la longueur de l 'ai le est de 44 cent., 
celle de la queue, de 29. 

La femelle ressemble au m â l e ; elle est cepen
dant un peu plus pe t i te ; son plumage est moins 
beau et la tache pectotorale est moins m a r q u é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le c h é n a -
lopex d ' É g y p t e habite toute l ' A f r i q u e , depuis 
l'Egypte jusqu'au cap de B o n n e - E s p é r a n c e , de
puis la cô te orien taie j u sque f o r t avant dans l ' i n 
tér ieur des terres; i l p a r a î t manquer sur la cô t e 
occidentale. I l s'est é t ab l i en Palestine et en 
Syrie, et" a f a i t de nombreuses appari t ions en 
Grèce, dans le sud de l 'Espagne et de l ' I t a l i e . On 
a tué des c h é n a l o p e x dans l 'ouest et dans le 
nord de la France, en Be lg ique , en A l l emagne ; 
é la ient-ce des ind iv idus é g a r é s ou é c h a p p é s de 
captivi té? Sans vou lo i r t rancher la question, 
'incline vers cette d e r n i è r e op in ion . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans mes 
loyages en A f r i q u e , j ' a i p u souvent observer ce 
bel oiseau, q u i est figuré de m i l l e f a ç o n s sur les 
anciens monuments é g y p t i e n s . Le c h é n a l o p e x 
est rare dans la B a s s e - É g y p t e ; mais, à par t i r de 
la H a u l e - É g y p t e , en se d i r igeant vers le sud, on 
le voit par tout , sauf là où le N i i est enca i s s é en
tre deux parois rocheuses, sans p r é s e n t e r d ' î l e s 
un peu é t e n d u e s . Dans le sud de la Nubie , l'es
pèce se mon t r e par grandes bandes, et dans le 

Soudan, on la voi t r é g u l i è r e m e n t aux bords des 
deux Ni l s , et a u p r è s des lacs f o r m é s par les eaux 
des pluies . Pendant la saison des amours , on le 
rencontre par paires, et plus tard avec ses pet i t s ; 
plus t a rd encore, plusieurs fami l les se r é u n i s 
sent, et à l ' é p o q u e de la mue , quand l'oiseau ne 
peut voler, i l f o r m e des bandes e x t r ê m e m e n t 
nombreuses, couvrant les rives des cours d'eau 
sur un espace de plusieurs k i l o m è t r e s . Dans u n 
voyage que je fis le l ong du N i l Blanc , je t rou
vai pendant t rois jours les rives d u fleuve peu
p lées d 'un nombre i n f i n i d'oiseaux, p a r m i les
quels le c h é n a l o p e x d ' É g y p t e é t a i t une des 
e s p è c e s les plus abondantes. L o i n de l 'eau, 
on ne l ' a p e r ç o i t g u è r e que traversant les hautes 
r é g i o n s de l ' a t m o s p h è r e . Son existence semble 
ê t r e l iée à la p r é s e n c e de l 'eau douce ; mais i l 
est assez sobre pour se contenter d 'un to r r en t 
d'eau de pluie , qu i ne p r é s e n t e plus que çà et 
là quelques flaques. U p r é f è r e à toute autre 
r é g i o n les bords bo isés des fleuves. 11 niche 
dans les f o r ê t s et sur les arbres. Dans le no rd 
du bassin d u N i l , i l se t i en t sur tout sur les 
î les et les bancs de sable du fleuve. C'est de là 
q u ' i l s'envole dans les champs pour y p a î t r e ; 
c'est là q u ' i l revient pour se reposer ou con
verser avec ses compagnons. Chaque couple a 
son domaine q u ' i l garde soigneusement ; mais 
les m â l e s se r é u n i s s e n t f r é q u e m m e n t pour ba
b i l l e r ou m ê m e pour se bat t re . 

Le c h é n a l o p e x d ' É g y p t e est u n oiseau aussi 
beau que b ien d o u é . I l r ivalise à la course 
avec le p l e c t r o p t è r e de Gambie ; i l nage la p o i 
t r ine p r o f o n d é m e n t e n f o n c é e dans l 'eau, sans 
ef for t , comme le c ro i t N a u m a n n ; l o r s q u ' i l est 
poursu iv i , i l plonge rapidement , demeure long 
temps sous l 'eau, y nage assez l o i n , s'aidant de 
ses pattes et de ses ailes ; i l vole b r u y a m m e n t , 
mais fac i lement . Lor squ 'un grand nombre de ces 
oiseaux sont r é u n i s , ils s ' é l è v e n t en d é s o r d r e ; 
mais quand ils on t un grand espace à f r anch i r , 
ils adoptent la f o r m a t i o n en t r i ang le . Le c r i d u 
c h é n a l o p e x d ' É g y p t e ne rappelle que de l o in ce
l u i de l 'oie domestique. 11 est moins f o r t et r a u 
que; on d i r a i t les sons d'une mauvaise t r o m 
pette. Quandquelque chose l ' i n q u i è t e ou l ' i r r i t e , 
i l pousse des cris t r è s - s i n g u l i e r s ; on entend d'a
bord des sons rauques : kaehk, kaehk, auxquels 
s u c c è d e n t des cris durs : taeng, taeng; le tout 
finit par se confondre en une phrase qu 'on peut 
n o t e r : taeng, taeng terrr taeng taeng taeng taeng. 
I l cr ie sur tout au moment de s'envoler, plus ra 
rement en volant . 

Par ses m œ u r s , le c h é n a l o p e x d ' É g y p t e m o n -
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Fig. 177. La Bernache à collier (p. 741). 

tre bien qu ' i l appartient à la famil le des oies. I l 
est toujours prudent, toujours sur ses gardes et 
montre une grande dé f i ance . Quand i l a été 
chassé , i l devient aussi craint if qu aucun autre 
a n s é r i d é ; i l sait app réc i e r les dislances, d is t in
guer le blanc de l ' ind igène , q u ' i l redoute moins. 
On ne peut donc lu i refuser une intelligence f o r l 
déve loppée . 

Mais ses m œ u r s ne sont pas trop à son avan
tage. C'est un des oiseaux les plus despotes, les 
plus m é c h a n t s qui existent ; i l ne vit m ê m e pas en 
paix avec ses semblables. A u moment des 
amours, les mâles se livrent des combats achar
n é s , mortels, du moins en captivité • ils se pour
suivent en criant, se mordent, se donnent des 
coups d'aile. Quelques-uns tyrannisent tous les 
autres habitants de l ' é tang où ils sont; soumet
tent à leur dominat ion, non-seulement les ca
nards, mais encore de grandes espèces d'oies; 
deviennent de plus en plus hardis el l éméra i res , 
et dans certaines circonstances, ne redoutent 
pas d'attaquer l 'homme l u i - m ô m e . Si l 'on place 
à côté d'un pareil m â l e , a ccoup lé ou non, un 
de ses semblables, i l fond sur l u i comme un o i 
seau de proie et cherche à s'en déba r r a s se r . I l 
ne peut le tuer à coups d'aile et de bec, mais i l 
l 'épuisé jusqu'au moment où i l pourra l u i sauler 
sur le dos, le prendre à la nuque, lu i enfoncer 
la tête sous l'eau, et le noyer de la sorte. Ces 

allures m é c h a n t e s et batailleuses sont le plus 
puissant obstacle appor té à la multiplication de 
ce bel oiseau. 

Le chéna lopex d 'Égypte a un régime mixte. 
Comme l'oie sauvage, i l paît dans les champs; 
comme les canards, i l barbote dans la vase; 
i l prend m ê m e des animaux aquatiques en plon
geant. Pendanl le jeune âge , i l est très-friand de 
sauterelles ; lorsqu ' i l est adulte, i l mange bien 
des substances animales, mais i l semble dédai
gner les poissons. 

Dans les con t rées dépourvues d'arbres, le 
chéna lopex d 'Égypte niche à terre; mais là où 
les rives du fleuve sont boisées, là où se trouve 
seulement un arbre au voisinage de l'eau, il 
é tabl i t son n i d sur les arbres. Dans le nord-est 
de l 'Af r ique , i l p ré fè re à tout autre un mimosa 
é p i n e u x , dont j ' a i dé jà souvent par lé , le hara-
hsi. Son n id est fa i t en grande partie avec des 
branches de l'arbre l u i - m ê m e ; intér ieurement , i l 
est tapissé d'herbes et de brindilles. Le nombre 
des œuf s varie de quatre à six, d 'après mes ob
servations ; mes chasseurs nègres m'ont dit ce
pendant en avoir t rouvé de dix à douze dans un 
seul n i d . Ces œ u f s sont arrondis, à coquille 
épaisse el lisse, d 'un blanc j a u n â t r e ou grisâtre. 
Dans le nord-est de l 'Af r ique , le chénalopex ne 
niche que sur les arbres, et toujours isolément, 
jamais en colonie. La saison des amours coin-
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Fig. 178. Le Chénalopex d'Égypte. 

cide avec le re tour d u p r i n t e m p s . E l le tombe au 
commencement de mars, en É g y p t e ; à l ' e n t r é e 
de la saison des pluies , c ' e s t - à - d i r e au commen
cement de septembre, dans le Soudan. D ' a p r è s 
des observations faites sur des individus capt i fs , 
la du rée de l ' i n c u b a t i o n est de vingt-sept à vingt-
huit jours ; la femelle couve seule. Le m â l e se 
tient p r è s d'elle en sentinelle, et par ses cris l 'a
vertit de l 'approche d u danger Une fois par 
jour , dans l ' a p r è s - m i d i , la femelle qu i t te ses 
•œufs, a p r è s les avoir soigneusement recouverts 
de duvet. Les jeunes sont conduits à l 'eau de 
bonne heure. Us é c h a p p e n t fac i lement aux pour
suites, m ê m e sur une î le d é c o u v e r t e , o ù ils ne 
trouvent n i herbes n i buissons pour se cacher. 
Lorsqu'un danger menace, ils courent à l 'eau le 
plus vite possible, et plongent à merve i l le . Leur 
é d u c a t i o n se fa i t comme celle des jeunes oies 
c e n d r é e s , et lorsqu ' i l s ont a t te in t leur ta i l le dé 
finitive, ils se r é u n i s s e n t en soc i é t é s avec leurs 

semblables. 
Les grandes e s p è c e s d'aigles et les croco

diles sont les seuls ennemis naturels des c h é 
nalopex. Je n 'ai cependant jamais vu d'aigle 

BREHM. 

fondre sur une oie, et quant aux crocodiles, j e 
suis ob l igé de m 'en rapporter aux observations 
d ' a u t r u i . 

Chasse. — E n É g y p t e , Turcs et E u r o p é e n s 
c h a s s e n t l e c h é n a l o p e x ; dansle Soudan, personne 
ne songe à le poursuivre . Sa chair a le m ê m e g o û t 
que celle des autres oies sauvages; celle des 
jeunes est t r è s - s a v o u r e u s e ; celle des vieux est 
dure , i l est v ra i , mais on peut en faire d'excel
len t potage. 

LES OIES-NAINES — NETTAPUS. 

Die Zvjerggunse, the Dwarf Geese. 

Caractères. — Dans le sud de l'Asie, en Afri
que et en Aust ra l ie , v ivent des a n s é r i d é s que 
nous pouvons d é s i g n e r sous le n o m d'oies-naines ; 
leur fa ible ta i l le est, en effet , leur p r inc ipa l ca
r a c t è r e . Elles ont en outre le bec pe t i t , é levé à 
la base, allant en s 'aminci ssant vers la pointe^ 
a r m é de dents t r è s - c o u r l e s et larges ; les ailes 
for tement ar rondies ; la queue cour te , a r rond ie , 
f o r r m e de douze rectrices. 

I V — 405 
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L'OIE NAINE DE COROMANDEL — NETTAPVS 
COROMAN DELIANTJ S. 

Die Girja, the Girja. 

Caractères. — L'oie-naine de Coromandel, 
la giva comme l'appellent les Hindostanis, a le 
haut de la t ê te noir , le manteau à reflets b r i l 
lants, vert et pourpre ; les plumes de la face, de la 
partie pos té r ieure de la tê te , du cou, du dessous 
du corps d'un blanc pur, finement m a r q u é e s de 
lignes brunes, en zigzag ; au bas du cou, un 
large collier no i r ; le ventre et les couvertures 
in fé r i eu res de la queue t ache tés de blanc et 
de no i r ; les couvertures supé r i eu res semées de 
points clairs sur un fond gris-brun ; les rectrices 
d'un brun no i r ; les r é m i g e s primaires t ache tées 
de blanc dans leur moi t i é terminale ; celles de 
l'avant-bras disposées de m ê m e , mais à taches 
blanches plus petites; celles du bras noires; l 'œil 
rouge; le bec noi r ; les tarses jaunes ou verdâ-
tres, t a c h e t é s de noir pendant la saison des 
amours. L 'espèce n'a que de 36 à 39 cent, de 
l o n g ; la longueur de l 'aile est de 18 cent. ; celle 
de la queue de 9. l a femelle a un plumage 
plus b r u n â t r e , le dos moins br i l lant , les r é m i g e s 
non t ache tées de blanc ; les côtés du tronc et 
les couvertures supé r i eu re s d'un brun clair, les 
plumes de la nuque t ache tées de lignes f o n c é e s ; 
le ventre d 'un blanc sale, les flancs d'un gris 
clair. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Jer
don, on trouve ce charmant oiseau dans les 
Indes, à Ceylan et dans la pén in su l e malaise ; 
i l est t rès commun dans certaines loca l i tés ; i l 
est beaucoup plus rare dans les provinces du 
nord-ouest. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — L'oie naine 
de Coromandel habite les é tangs couverts d'her
bes; elle vi t en petites troupes ou en bandes 
t r è s - n o m b r e u s e s ; elle vole avec une grande ra
p id i té , en faisant entendre un cr i tremblotant 
assez singulier. B ly th di t qu'elle marche mal , et 
tombe après avoir fa i t quelques pas ; i l est donc 
probable qu'elle vient rarement â terre. Tant 
qu'elle n'a pas été poursuivie, elle est hardie el 
insouciante. Elle niche dans les troncs d'arbres 
creux, souvent à une certaine dislance de l'eau, 
dans les édifices en ruine, les temples, les vieux 
murs. Ses œuf s , au nombre de hui t à dix, quel
quefois plus, sont petits et blancs. Les jeunes 
naissent vêtus d'un duvet gris ; à peine nés , 
leurs parents les jet tent hors du nid et le; 

conduisent à l'eau. Un observateur assure que 
les femelles couvent seules tandis que les mâles 
se réunissent en petites bandes. Jerdon doute 
qu ' i l en soit toujours ainsi ; i l a souvent vu un 
couple voler vers l'arbre qui portait le n id . 

La chair de l'oie naine de Coromandel est 
assez bonne, cependant elle n'est pas fort esti
m é e . 

LES CÉRÉOPSIS — CEREOPSIS. 

Die Hûhnergànse, the Cape Barron Geese. 

La famille des anséridés a aussi un représen
tant australien, chez lequel appara î t le type sin
gulier de la forme de cette partie du monde ; 
c'est l'oie de la Nouvelle-Hollande, oie poule, oie 
à capuchon, dont quelques auteurs ont voulu faire 
un échassier . 

C a r a c t è r e s . —Les ca rac tè res du genre auquel 
elle appartient sont les suivants : corps très-
épa i s ; cou court et gros ; tê te petite; bec très-
court, fo r t , obtus, t rès -é levé à la racine, recou
vert d'une cire dans les deux tiers de son étendue 
à partir de la base, r e c o u r b é et obtus à son ex
t r émi t é , ressemblant par conséquent au bec de 
certains ga l l i nacés ; tarses longs; doigts courts; 
palmatures p r o f o n d é m e n t échanc rées ; ongles 
grands et fo r t s ; ailes t rès- larges; rémiges et 
scapulaires bien développées ; queue courte et 

' arrondie ; plumage abondant. 

| LE CIÎRÉOI'SIS DE LA NOUVELLE-HOLLANDE — 
CEREOPSIS NOVJE-IIOLLANDIJE. 

Die Hûhnergans, dieKappengans,theCape Barron Goose. 

Caractères. — Cet oiseau (Pl. XXXVII) est 
I d'un beau gris c e n d r é à reflels brunât res . I l a le 
I haut de la tê te gris c e n d r é c la i r ; sur le dos, cha-
1 que plume présen te vers la pointe des taches ar-
1 rondies, noires; la m o i t i é term inale des rémiges 
secondaires, les rectrices etles couvertures infé
rieures de la queue sont d'un noir brunâtre. 
L 'œi l est r o u g e - é c a r l a t e ; le bec noir, la cire qui 
le recouvre d'un jaune v e r d â t r e ; les pattes sont 

1 no i r â t r e s . La femelle a une taille un peu plus 
faible que le m â l e . 

t lucurs , habi tudes et r é g i m e . — Le céréop-
sis de la Nouvelle-Hollande, le seul représentant 
de son genre, est un de ces animaux de l'Aus
tralie qni ont exci té l 'attention de tous les voya
geurs et qui sont connus depuis longtemps. H 
paraî t avoir été t r è s - c o m m u n autrefois dans les 

I î les du dé t ro i t de Bass. Labi l la rd ière raconte que 
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les premiers q u ' i l v i t se l a i s s è r e n t prendre avec la 
main, mais qu ' i l s devinrent b i e n t ô t assez cra in t i f s 
pour f u i r à l 'approche de l ' h o m m e . F l i nde r rap
porte que les hommes de son é q u i p a g e en t u è r e n t 
beaucoup à coups de b â t o n , et en p r i r en t quelques-
uns vivants. B a i l l y con f i rme ces r é c i t s ; i l assure 
qu'on pouvai t f ac i l ement prendre toutes l é s o n s à 
capuchon q u ' i l a vues. Tous ces auteurs s'accordent 
à dire que la chai r de cet oiseau est u n mets 
dél icieux, et la met ten t bien au-dessus de celle 
û*e l'oie d 'Europe. Les voyageurs modernes ont 
c o n s t a t é q u e ces oiseaux n ' é t a i e n t plus communs 
comme jadis, et qu ' i l s avaient c o m p l è t e m e n t dis
paru de plusieurs î l e s . Gould en tua une seule 
paire à l ' î le Isabelle, mais i l pense que l ' e spèce 
peut ê t r e nombreuse dans les parties non explo
rées de la cô te sud de l 'Aus t ra l ie . Le viei l habitant 
des bois n'a r e n c o n t r é que deux fois le c é r é o p s i s 
en Australie : une p r e m i è r e fois , i l v i t une petite 
bande de ces oiseaux; une seconde fois , deux seu
lement q u i s ' é t a i e n t m ê l é e s à des oies domest i 
ques. Tous les autres voyageurs dont j e connais 
les relations, ne pa r len t pas d ' a p r è s leurs obser
vations personnelles. 

Le c é r é o p s i s de la Nouve l le -Hol lande v i t plus 
sur terre que sur l 'eau. I l marche bien , mais i l 
nage assez ma l , et j amais volont iers . Son vo l est 
lourd. Sa voix est d i f f i c i l e à noter ; on d i r a i t u n 
beuglement sourd p l u t ô t que le c r i d 'une oie. 
Nous manquons de d é t a i l s sur la vie de ces o i 
seaux en l i b e r t é ; heureusement qu on a p u b ien 
lès observer en c a p t i v i t é . 

C a p t i v i t é . — Le c é r é o p s i s d i f f è r e de tous l?s 
autres a n s é r i d é s par la peur q u ' i l a de l 'eau : i l y 
va rarement, à moins d 'y ê t r e con t ra in t . I l passe 
d'ordinaire le j o u r et la n u i t à ter re , paissant le 
matin et le soir , se reposant le reste du temps. 
I l ne contracte pas a m i t i é avec tes autres oiseaux, 
et se montre plus quere l l eu r encore que le c h é 
nalopex d ' É g y p t e . Une paire, mise au m i l i e u 
d'autres oiseaux aquatiques, exerce b i e n t ô t sur 
tous sa d o m i n a t i o n , et c'est sur tout au momen t 
des amours q u ' i l peut devenir dangereux pour 
eux. U s'habitue rap idement à la c a p t i v i t é , et 
au bout de quelques j ou r s , i l r e c o n n a î t son m a î 
tre et l u i t é m o i g n e m ê m e beaucoup d 'a t tache
ment. Aut re fo i s , on é leva i t des c é r é o p s i s dans 
toutes les grandes fermes de la N o u v e l l e - H o l 
lande, mais on y a r e n o n c é a u j o u r d ' h u i , à cause 
de leur i n s o c i a b i l i t é . 

A plusieurs reprises d é j à , l ' e s p è c e s'est repro
duite en Europe , et i l est probable qu 'on pourra 
l'y acclimater c o m p l è t e m e n t . J u s q u ' à p r é s e n t , 
les p r inc ipaux obstacles à sa m u l t i p l i c a t i o n 

viennent de ce que la saison des amours c o ï n c i d e 
avec l 'automne (le p r in temps de l 'Aus t ra l i e ) , et 
les r igueurs de l 'h iver d é t r u i s e n t souvent les es
p é r a n c e s c o n ç u e s par l ' é l e v e u r . On a r e m a r q u é 
cependant que des c é r é o p s i s dont les premiers 
œ u f s avaient é t é ge l é s , pondaient de nouveau en 
févr ie r , et cette fois pouvaient é l eve r leurs pe
ti ts . 

L ' amour se manifeste chez ces oiseaux avec 
beaucoup d ' é n e r g i e . I ls font entendre p lus souvent 
leurs cris ; le m â l e tourne au tour de sa femel le en 
hochant la t ê t e , en regardant de tous les c ô t é s , el 
en chassant sans p i t i é de son enclos tous les autres 
an imaux, grands ou petits. A p r è s l ' accouplemenl , 
la femel le commence à faire son n id ; elle y t ra 
vaille avec ardeur, et chois i t tou jours les m e i l 
leurs des m a t é r i a u x q u i sont à sa p o r t é e . Sans 
ê t r e t r è s - a r t i s t e m e n t const ru i t , ce n i d l'est mieux 
que ce lu i des autres a n s é r i d é s ; l ' i n t é r i e u r en 
est u n i et t a p i s s é de p lumes . Les œ u f s sont 
petits, arrondis , à coqui l le lisse et d 'un blanc 
j a u n â t r e . D ' a p r è s les e x p é r i e n c e s faites à Paris, 
la d u r é e de l ' incuba t ion est de t rente j ou r s ; elle 
est plus longue quand le f r o i d est v i f : ainsi , en 
Belg ique , dans le parc de m o n a m i Gorné ly , un 
c é r é o p s i s de la Nouvel le -Hol lande d u t couver 
t ren te -hu i t jours avant que les petits vinssent au 
monde . Ceux-c i , dès le p r emie r j o u r de leur 
existence, sortent du n i d et courent a p r è s leur 
m è r e , cherchant dans l 'herbe et y picorant . I ls 
ne touchent pas aux œ u f s durs , aux vers h a c h é s , 
en u n mot , aux substances animales, au pain 
blanc ; ils sembent se contenter exclusivement 
de substances v é g é t a l e s . Une fois les jeunes 
éc lo s , l 'ardeur batailleuse d u m â l e se mon t re 
dans toute son é n e r g i e et l ' on c o m p r e n d alors 
pourquoi les paysans de l 'Aus t ra l i e on t d û r e 
noncer à conserver dans leurs basses-cours un 
tel oiseau. I l n'est pas u n an ima l domest ique 
capable d ' inspirer de la te r reur à un c é r é o p s i s 
m â l e ; i l ne redoute m ê m e pas l ' h o m m e . « Mon 
m â l e , d i t C o r n é l y , é t a i t m é c h a n t ; mais ma in te 
nant i l est comme e n r a g é . I l poursui t avec f u 
reur tou t ê t r e v ivant . Une grande g r u e s ' é t a n t 
p r é s e n t é e devant l u i , i l se p r é c i p i t a sur el le, et 
bien qu ' un domestique n ' e û t qu 'une cen
taine de pas à faire pour les s é p a r e r , i l arr iva 
trop t a r d . La grue gisait mor te sur le l i eu du 
combat . Une nu i t , ce t oiseau p é n é t r a dans une 
é c u r i e où é t a i t une autre g r u e ; le lendemain , 
on t rouva le corps de cel le-c i tout d é c h i r é . Les 
vaches le f u i e n t ; i l altaque les chevaux, et i l 
f au t l 'en é l o i g n e r à grands coups de foue t . » 

I B ien que les c é r é o p s i s r é u s s i s s e n t pa r fa i t ement , 
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qu'ils ornent t r è s -b ien une pelouse, je ne con
seillerais pas de les élever, à moins que l 'on 

n'ait à leur donner un grand espace, où ils se
raient séparés de tout autre animal. 

L E S A N A T 1 D É S — ANATES. 

Die Schwimmenten, the Duckc. 

C a r a c t è r e s . — Les ana t idés , qui forment la 
famil le la plus nombreuse et la plus var iée de 
tout l 'ordre des lamellirostres, se distinguent 
des ansé r idés par leurs jambes moins hautes, 
et des cygnidés par leur cou plus court . Ils ont 
le tronc court, large ou c o m p r i m é de haut en 
bas; le cou court ou de longueur moyenne; la 
tê te grosse. Leur bec est aussi long ou un peu 
plus court que la t ê t e , d 'égale largeur dans 
toute son é t e n d u e , ou un peu plus large en avant 
qu'en a r r i è r e , plus ou moins élevé à la racine, 
quelquefois s u r m o n t é d'une sorte de t u b é r o s i l é ; 
la c rê te dorsale en est b o m b é e ; les bords de la 
mandibule supé r i eu re dépassen t et surplombent 
la mandibule in fé r i eu re de façon à l ' e m b o î t e r ; la 
dentelure en est t r è s -p rononcée . Leurs jambes s'in
sèrent t r è s en a r r i è re ; elles sont courtes, emplu-
mées j u s q u ' à la naissance des tarses; ceux-ci sont 
faibles, c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t ; le doigt m é 
dian est plus long que le tarse ; la palmature est 
pleine et t rès-développée ; le pouce existe tou
jours, et i l est souvent mun i de lobes membra
neux l a t é r a u x ; les ongles sont faibles. Les ailes 
sont de longueur moyenne, é t roi tes et a iguës , 
la seconde penne é tan t la plus longue; la fausse 
aile est g é n é r a l e m e n t t r è s -déve loppée ; elle est 
f o r m é e parfois de plumes qui ont un déve lop
pement t r è s - s ingu l i e r . La queue comprend de 
quatorze à vingt rectrices; elle est courte, large, 
arrondie ou pointue. Le plumage est lisse et 
s e r r é , et ses couleurs varient suivant le sexe, 
l 'âge et la saison; celui du mâ le est plus ou 
moins b r i l l an t ; celui de la femelle est terne et 
plus simple ; le duvet est t r è s - a b o n d a n t . 

D 'après Nitzsch et Wagner, les anat idés doi 
vent ê t r e cons idé ré s comme les types des lamel
lirostres. Le c râne est b o m b é ; le trou occipital 
est grand et à direct ion verticale; l'os lacrymal 
p résen te une apophyse l ibre descendante; l 'a
pophyse zygomatique du temporal ne s'articule 
que rarement avec elle ; les palatins sont é t ro i t s , 
les p té rygo ïd iens larges. La colonne ver tébra le 
comprend quinze ou seize ve r t èb res cervicales, 
neuf dorsales, sept à hui t caudales Le sternum 
est grand, long, presque é g a l e m e n t large dans 

toute son é t e n d u e , avec des échancrures posté
rieures simples, profondes; le b réche t est de 
hauteur moyenne; l'omoplate est longue,mince; 
la fourchette t r è s - recourbée ; l ' h u m é r u s , pneu
matique, plus long que l'omoplate et les os de 
l'avant-bras; la main est longue et étroite; le 
bassin grand et large, l égè rement bombé en 
a r r i è r e ; le f é m u r est plus long que le tarse. Les 
organes aé r iens p r é sen t en t de notables diffé
rences. La langue est grande, elle remplit toute 
la cavité buccale, est à peu près également large 
dans toute sa longueur, recouverte sur ses fa
ces supé r i eu re s et i n fé r i eu res d'une membrane 
molle ; sur les cô tés , elle porte une double rangée 
de cils courts et quelques dentelures dures; le 
noyau l ingual est f o r m é par une lamelle osseuse 
simple, aplatie, a l longée , amincie en avant et 
en a r r i è re ; le corps de l'os hyoïde porte une 
apophyse immobi le , cartilagineuse à son extré
mi t é . L ' œ s o p h a g e est assez large; le ventricule 
succen tu r i é vaste et mun i d'un grand nombre 
d é c r y p t e s muqueux simples; l'estomac est très-
fortement m u s c u î e u x , plus que chez presque 
tous les autres oiseaux; l'intestin est de lon
gueur moyenne; la rate est petite, le foie 
grand, souvent é c h a n c r é à son bord postérieur; 
le pancréas est lobulé : les reins sont grands et 
a l longés ; l'ovaire est simple ; le mâle possède 
un vér i table pénis . La t r a c h é e , dont la confor
mation varie beaucoup, ne se contourne pas dans 
l 'épaisseur du sternum, comme chez les cygnes; 
mais elle p résen te à son ext rémi té inférieure, 
avant sa b i furcat ion, de petites vésicules os
seuses, plus ou moins grandes, de forme très-
variable. Cetle pa r t i cu la r i t é ne se rencontre 
que chez le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les anati
dés sont r é p a n d u s sur toute la surface du globe. 
Dans les zones chaude et t e m p é r é e , les espèces 
sont beaucoup plus nombreuses que dans la 
zone froide , où vivent des quant i tés innombra
bles d' individus d'une m ê m e espèce . 

fflUeurs, habi tudes et r é g i m e . — Les anati
dés habitent la mer et les eaux douces, jusqu'à 
une grande hauteur dans les montagnes. Lors-



que l 'hiver les y con t ra in t , i ls é m i g r e n t vers des 
cieuxplus c l é m e n t s . A u momen t de leurs voya
ges, ils se r é u n i s s e n t en bandes t r è s - c o n s i d é r a 
bles, se m ê l e n t à d'autres oiseaux aquatiques, 
et couvrent parfois des surfaces d'eau de plus 
d'un k i l omè t r e c a r r é d ' é t e n d u e . Plusieurs es
pèces franchissent dans leurs migra t ions des 
espaces aussi c o n s i d é r a b l e s que les hirondelles 
ou d'autres oiseaux de haut vol ; d'autres se dé 
placent le moins possible. Us se met tent g é 
néra lement en rou te au coucher du so le i l , vo 
lent pendant quelques heures, et vers m i n u i t 
ou plus tô t encore, ils s'abattent sur l 'eau, s'y 
reposent et, le m a t i n venu, con t inuen t leur 
voyage. Dans l ' a i r , i ls se s é p a r e n t par e s p è c e s ; 
ceux-là m ê m e s q u i v ivent d 'o rd ina i re dans la so
ciété de leurs c o n g é n è r e s agissent de la sorte. 
Us adoptent, pour voler , la f o r m a t i o n en l igne 
ou en co in . 

On ne peut pas d i r e que les a n a t i d é s soient 
des oiseaux diurnes, mais ce ne sont pas non 
plus des oiseaux noc turnes . Toute heure leur 
est propice; cependant c'est au c r é p u s c u l e qu ' i l s 
semblent avoir le p lus d ' a c t i v i t é , le plus de dis
position, du m o i n s , à r ô d e r de c ô t é et d 'autre . 
Par les nu i t s sombres et au m i l i e u d u j o u r , 
ils dorment la t ê t e et le bec c a c h é s sous les 
plumes de l ' é p a u l e , p e r c h é s sur une patte, ou 

c o u c h é s sur le ventre, ou flottants à la surface 
de l 'eau. 

Leurs a l lures var ien t beaucoup. Quelques-
j uns marchent aussi bien que les oies; d'autres 
| ne fon t que t i tuber l o u r d e m e n t ; mais tous 
| sont pa s sé s m a î t r e s à la nage. Us ne plongent 
! qu 'except ionnel lement et ne le f o n t pas avec 
! beaucoup d'adresse. Us volent b ien , à coups 

d'aile p r é c i p i t é s , en produisant u n bruissement 
ou u n s i f f l ement plus ou moins f o r t ; i ls p ren
nent aussi bien leur essor p o s é s sur l 'eau que 
sur la t e r re ; ils rasent l 'eau o u le sol, ou bien ils 
mon ten t j u s q u ' à une grande hau teur . 

Quelques-uns ont une voix sonore et harmo
nieuse ; d'autres fon t entendre des s i f f lements , 
des gloussements, des grognements . Le c r i d u 
m â l e est t ou jour s d i f f é r e n t de ce lu i de la f e 
mel le . Quelques-uns, dans la c o l è r e , s i f f len t , non 
pas comme les oies, mais sur un ton plus sourd 
et plus r auque . Les jeunes p ia i l l en t faible
ment . 

Leurs sens paraissent b ien et é g a l e m e n t dé
v e l o p p é s ; leur in te l l igence est assez é l e v é e . Tous 
les a n a t i d é s sont c ra in t i f s et prudents , r u s é s , 
j u d i c i e u x , in te l l igents en un m o t : l eu r p ru 
dence augmente quand ils sont r é u n i s en g r and 
n o m b r e . E n c a p t i v i t é , ils se soumet ten t aux cir 
constances, observent la m a n i è r e d ' ê t r e de leus 
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gardien à leur éga rd , et profi tent des leçons de 
l ' expér ience ; aussi sont ils faciles à apprivoiser 
et à rendre domestiques. 

Sous le rapport de leur nourr i ture , les ana
t idés d i f fèrent des ansér idés et des cygnidés en 
ce que leur r é g i m e est aussi bien animal que 
végé ta l . I l en est qui paissent comme les oies; 
mais i l en est d'autres qui p r é f è r e n t une nourr i 
ture animale. Us mangent de jeunes pousses 
d'herbes, des racines, des tubercules, des grai
nes, des plantes aquatiques, des herbes, des cé
réales , des insectes, des vers, des mollusques, 
des reptiles, des poissons, de la viande, de la 
charogne m ô m e ; ils avalent des coquillages 
ou du gravier pour facil i ter la digestion. L'ha
bitat, le genre de vie ont naturellement une 
grande influence sur leur r é g i m e . 

Tous les ana t idés ont une assez grande fé 
cond i té . Ils sont monogames; mais leur ardeur 
les e n t r a î n e souvent à enfreindre les lois conju
gales, à contracter m ê m e des unions hybrides, 
bien plus que ne le font les autres pa lmipèdes . 
Us d i f fè rent des cygnes et des oies par leur so
ciabi l i té , qui persiste pendant la saison des 
amours. Chaque couple cherche, i l est vrai , à 
avoir son domaine, et les mâles pour en conser
ver la possession, se l ivrent des combats. Mal
gré cela, les femelles construisent leurs nids 
t rès -près les uns des autres. Quelques espèces 
forment de vér i tables colonies, tout comme 
les mouettes, les pingouins. Elles p r é f è r e n t , 
pour é tabl i r leur n id , un endroit c a c h é , mais 
souvent elles nichent à terre. Dans les lieux ha
bités , les femelles montrent plus de soin à choi
sir cet emplacement que dans les con t rées d é 
sertes. Plusieurs espèces nichent dans des trous 
creusés en terre, dans des crevasses de rochers ; 
d'autres, dans des troncs d'arbre creux; d'autres 
enfin, sur des arbres, et souvent dans le nid 
a b a n d o n n é d'un oiseau terrestre. U en est qui 
construisent sur le sol un n id avec diverses 
substances végétales , et le tapissent soigneuse
ment à l ' in té r ieur avec du duvet. 

Chaque couvée comprend un grand nombre 
d 'œufs , rarement moins de six et parfois j u s q u ' à 
seize. La du rée de l ' incubation est de vingt-
un à vingl-quatre jours. Lorsque plusieurs fe
melles nichent les unes à côté des autres, elles 
cherchent à se d é r o b e r mutuellement les œ u f s , 
leur passion de couver é tan t t r è s -déve loppée . Les 
mâles ne prennent aucune part à l ' incubat ion; 
les femelles, du reste, les repoussent avec une 
certaine crainte; aussi, quand celles-ci couvent, 
ils se réunissent en bandes séparées , ou contrac

tent des unions avec d'autres femelles. Lesjeu
nes, après l 'éclosion et dès qu'ils sont secs, 
sont conduits aussi tôt à l'eau parla mère , qui les 
dirige avec la plus vive sollicitude. Dès les pre
miers jours de leur existence, ils sont très vifs, 
t r ès -ag i les ; ils courent parfaitement; ils nagent 
et plongent avec habi le té ; ils prennent des insec
tes, mangent beaucoup, et croissent très-rapide
ment ; à peine ont-ils revêtu leur premier plu
mage, qu'ils recommencent à muer. Après cette 
mue, la jeune famille rejoint le père, ou du 
moins un mâ le . On ne sait encore si une union 
entre anat idés dure toute la vie ou seule
ment une saison. Dans les premiers jours, la 
femelle garde soigneusement ses petits de l'ap
proche du mâ le , qui peut leur devenir dangereux 
par trop d'ardeur. 

Les ana t idés ont des ennemis redoutables dans 
tous les grands rapaces; de l'aigle au milan ou à 
l épervier , tous les oiseaux de proie de haut vol 
poursuivent cette proie succulente. Les œufs et 
lesjeunes sont dé t ru i t s par les renards, les mar
tes, les belettes, les rats, les corbeaux, les cor
neilles, les mouettes; ils périssent souvent à la 
suite de crues subites des eaux. 

D'un autre côté , l 'homme se montre partout 
l 'ennemi des ana t idés ; à peineprend-il quelques 

espèces sous sa protection. Dans les pays culti
vés, le nombre de ces oiseaux va en diminuant 

I chaque année , moins par la chasse qu'on leur 
i fait , que par suite du dessèchement des lieux 
i qu'ils habitent. Mais les espèces mêmes qui ni

chent dans les con t rées de l 'extrême Nord, là où 
j l 'homme ne les poursuit pas, diminuent aussi 

continuellement de nombre. 
j 

L E S C A S A R C A S — CASARCA. 

Die Fucksenten, the ruddy Shieldrakes. 

Les Indiens racontent que deux amants ont 
été changés en canards, et condamnés à passer la 
nuit sur les rives opposées d'un fleuve, criant: 

' <( Tschakwa, dois-je venir? — Non, Tschackwi-
Tschakwi, ne dois-je pas revenir? — Non, Tscha
kwa. » C'est l'oiseau dont nous avons à nous 
occuper qu i , par sa b e a u t é , par sa voix harmo
nieuse, a d o n n é naissance à cette légende, et à 
d'autres encore ; car chez les Mongols i l passe 
aussi pour un ê t re sac ré . 

C a r a c t è r e s . — Les casarcas sont de tous les 
ana t idés ceux dont les jambes sont le plus à 
l ' é q u d i b r e du corps. Leurs caractères généri
ques sont peu t r a n c h é s ; leur port élancé rappelle 
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celui des oies ; leur bec, plus cour t que la t ê l e , 
est concave au m i l i e u , aplati et u n peu r e t r o u s s é 
en haut à l ' e x t r é m i t é , comme celu i des tador
nes; mais, à aucune é p o q u e , la base de la mandi 
bule s u p é r i e u r e n'est s u r m o n t é e d 'un tubercule 
charnu; leurs ailes sont de longueur moyenne. 
Ce qui les d i s t ingue par-dessus tou t , c'est l eur 
système de co lo ra t ion ; leur cou est o r n é d 'un 
étroit coll ier et le plumage est à peu p r è s iden
tique dans les deux sexes. 

LE CASARCA ROUX — CASÂRKA RUTILA. 

Die Fuchsente, the ruddy Shieldrake. 

Caractères. —Ce t oiseau (fig. 179), que l'on 
connaît aux Indes sous le n o m de canard des Bra-
mines, en Russie sous ce lu i de Cassart, a i l leurs 
sous ceux de canard roux, canard cannelle, canard 
cUron, a la tê te , la m o i t i é s u p é r i e u r e d u cou d 'un 
grisde souris, su iv i d ' un col l ie r t r è s - é t r o i t d 'un 
noir vert, apparent seulement dans le plumage 
de noces ; le reste du cou , le dessus et le dessous 
du corps d 'un roux r o u g e â t r e ; les couvertures 
supér ieures et i n f é r i e u r e s des ailes, le c roup ion , 
lescouvertures s u p é r i e u r e s de la queue, les r é -
migesprimaires etles rectrices d 'un no i r b r i l l a n t ; 
les rémiges secondaires d 'un vert m é t a l l i q u e . 
La femelle est plu> peti te que le m â l e ; elle a det 
couleurs moins vives, la face blanche, et n'a g é 
néra lement pas de col l ie r n o i r L 'œi l est b r u n -
clair, le bec noi r ; les pattes sont g r i s -de-p lomb. 
Cet oiseau a de 66 à 69 cent, de long, et l m , 2 0 
d'envergure; la longueur de l 'ai le est de 44 cent . , 
celle de la queue, de 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'Asie Cen
trale doit ê t r e r e g a r d é e c o m m e le foyer de l 'a i re 
de dispersion du casarca r o u x . De là, i l s ' é t e n d 
vers l'est jusqu 'au bassin s u p é r i e u r de l ' A m o u r ; 
vers l'ouest, jusqu 'au Maroc. Dans ses m i g r a 
tions, i l se mont re assez r é g u l i è r e m e n t en Grèce 
et dans le sud de l ' I t a l i e , mais sans y s é j o u r n e r , 
et ne se fixe que dans des pays plus m é r i d i o n a u x . 
Il est bien connu dans toutes les Indes, où i l se 
répand chaque hiver . I l n'est pas rare sur les lacs 
de l 'Egypte, et dans la Tunis ie , en A l g é r i e , au 
Maroc; i l serait aussi c o m m u n , certaines a n n é e s , 
aux Indes. 11 ne s'avance pas plus l o in dans 
l ' intérieur de l ' A f r i q u e . De temps à autre , quel
que ind iv idu s ' é g a r e vers le n o r d ou le nord-ouest 
et appara î t dans le centre de l ' A l l e m a g n e ; ce f a i t 
est t r è s - ra re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Le Casarca 
roux ne qui t te sa patrie que f o r t t a r d en au
tomne et y revient de bonne heure au p r i n 

temps. V o n der Muhle v i t ces oiseaux d é j à ac
c o u p l é s dans les lagunes, au mois de mars ; 
Radde d i t en avoir vuau T a r a ï - N o o r , dès le 
13 mars ; le 24 mars, ils y é t a i e n t d é j à t r è s -
nombreux . 

Beaucoup d ' a n a t i d é s ont le plumage plus 
beau, plus va r i é que celui du casarca; i l n 'en est 
pas qu i l u i soient s u p é r i e u r s pour la g r â c e et 
l ' é l égance . A m o n avis, c'est de tous les ana
t i dé s le plus i n t é r e s s a n t . I l marche l é g è r e m e n t 
et f a c i l e m e n t ; l o i n de t i tuber comme les ca
nards, sa d é m a r c h e est aussi a s s u r é e que celle 
des oies; i l nage b ien , i l plonge a i s é m e n t , mais 
seulement lo r squ ' i l y est f o r c é ; i l vole rapide
ment et longtemps; sa voix est assez h a r m o 
nieuse, mais d i f f i c i l e à no t e r ; son c r i d'appel est 
la syllabe : ang ou oung, p r o n o n c é e sur des tons 
t r è s - v a r i é s , mais tou jours sonores, et suivie o r d i 
nai rement d'autres notes. La voix du m â l e est 
plus é levée que celle de la femel le . 

Tous les observateurs fon t l ' é loge des f a c u l t é s 
intellectuelles de cet oiseau. Jamais, i l ne se 
d é p a r t de sa prudence habi tue l le . A u voisinage 
de son n i d , i l est aussi bien sur ses gardes que 
dans ses quart iers d 'h ive r ; i l ne se fie pas plus à 
l ' i nd igène q u ' à l ' é l r a n g e r . On d i ra i t q u ' i l ne se 
p la î t pas dans la s o c i é t é des autres oiseaux. Tous 
ceux que j ' a i . p u observer dans leurs quart iers 
d 'hiver vivaient par paires ou par petites f a 
mil les , et semblaient n 'avoir n u l souci des autres 
oiseaux aquatiques. Jerdon d i t qu'aux Indes on 
les rencontre d 'ord ina i re par paires; plus t a rd , 
par bandes assez nombreuses, et vers la f i n de 
l 'é té en troupes c o m p o s é e s de mi l l i e r s d ' i n d i v i 
dus. Ces troupes se reconnaissent de t r è s l o in 
au p lumage de ces oiseaux et sur tout à leurs 
cr is , qu i ressemblent aux sons de la t rompet te . 

Le casarca roux p r é f è r e b ien é v i d e m m e n t 
une n o u r r i t u r e v é g é t a l e à une n o u r r i t u r e an ima
le . Je rdon d i t qu'on le t rouve parfois a u p r è s des 
charognes, en compagnie des vautours et des m i 
lans ; mais i l a joute q u ' i l n'a jamais é t é t é m o i n ocu
laire de ce fai t , et q u ' i l a souvent v u , au contraire . 
cet oiseau p a î t r e dans les champs de c é r é a l e s . 
Cela s'accorde p a r f a i t e m e n t avec les observations 
que nous avons fa i tes sur des ind iv idus captifs . 
Le canard s i f f leur , s eu l , p a î t comme le casarca. 
Celui -c i d é p é r i t quand o n l u i suppr ime les a l i 
ments h e r b a c é s et qu 'on le n o u r r i t exclusive
men t de grains et de poissons. Ce n'est pas qu ' i l 
d é d a i g n e ces derniers ; mais i l ne se p r é c i p i t e 
pas sur eux avec autant d 'avidi té que les autres 
a n a t i d é s . 

Jusque vers l ' é p o q u e des amours , le casarca 
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i rig. 180. Le Tadorné vulgaire. 

v i t en paix avec ses semblables, ou les autres oi
seaux, qui habitent dans son voisinage. Mais 
l 'amour excite le mâle au plus haut point, éveille 
son ardeur querelleuse et batailleuse. I l s'a
vance à grands pas sur tout autre m â l e qui l'ap
proche, souvent m ê m e sur des femelles d'autres 
espèces ; i l baisse la tê te j u s q u ' à terre, ouvre un 
peu les ailes, cherche à saisir l ' intrus au cou et à 
le chasser. Puis, i l revient vers sa femelle en 
poussant des cris, et tourne autour d'elle en 
hochant la t ê t e . Les casarcas s'accouplent dans 
les premiers jours du printemps ; en l iber té , la 
pariade a lieu dans les quartiers d'hiver. Les 
lois conjugales semblent ê t re observées plus fidè
lement par cetle espèce que par les autres 
ana t idés t en capt iv i té , du moins, le mâle et la 
femelle d'une m ê m e paire restent continuelle
ment l 'un près de l 'autre, et ne cessent de se 
donner des t émoignages d'une affection mutuelle. 

En mai , quelquefois dé jà à la fin d 'avri l , cha
que paire cherche un endroit convenable pour y 
construire son n i d . L e casarca roux ne niche que 
dans des cav i t és ; aussi a r r ive - t - i l souvent qu ' i l 
est longtemps avant d'avoir r e n c o n t r é un lieu 
à sa convenance. Parfois, i l est obl igé de s 'éta
bl i r à côté d'oiseaux qui l u i sont fo r t é t r ange r s . 
Salvin a t rouvé dans le nord-ouest de l 'A f r ique , 
un nid de casarca construit dans une crevasse 

d'une paroi de rochers, ôu des milans, des vau
tours et des corbeaux avaient aussi établi leur 
demeure. En Sibér ie , le casarca roux s'empare 
volontiers d'un terrier a b a n d o n n é de bobak ou 
marmotte des steppes ; d'autres fois, i l niche 
dans des troncs d'arbres creux. Dans certaines 
circonstances, i l doit , pour trouver un trou con
venable , s ' é lo igner beaucoup de son domicile réel, 
se fixer m ê m e dans le déser t , dans des lieux com
p lè t emen t dépourvus de végétat ion. Aimant et 
jaloux, le mâle accompagne toujours sa femelle; 
i l demeure m ê m e aup rè s d'elle pendant qu'elle 
couve. Le nid est fait de feuilles et d'herbes sè
ches; une couche de duvet en occupe le centre. 
Chaque couvée est de quatre ou six œufs arron
dis, à coquille mince, lisse, d'un blanc pur ou 
d'un blanc j a u n â t r e . Les nouveaux nés, dès qu'ils 
sont secs, abandonnent le n id , et tombent soit 
dans l'eau, soit à terre, selon les circonstances. 
Dans ce dernier cas, ils ont souvent à courir pen
dant plusieurs k i lomèt res avant d'arriver à l'eau. 
C'est à l'eau qu'ils passent leur enfance, conduits et 

p ro t égés par leur m è r e , p e u t - ê t r e par les deux 
parents. Au commencement,ils ont un duvet qui 
di f fère beaucoup de celui de la plupart des autres 
canetons, mais assez semblable à celui des petits 
de la grande macreuse. Tout le dessus du corps 
est g r i s -b runâ t re , sauf une tache blanche au 
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front; le dessous d u corps est blanc sale. Ce 
n'est que peu à peu qu' i ls r e v ê l e n t u n p remier 
plumage, q u i ressemble à celui de leur m è r e . 

C a p t i v i t é . — Lorsque Naumann éc r iv i t son 
Histoire naturelle des oiseaux d'Allemagne, on 
avait peu vu de casarca en c a p t i v i t é , et on avait 
pu croire que l ' e s p è c e se fera i t d i f f i c i l e m e n t à la 
perte de sa l i b e r t é . A u j o u r d ' h u i nous en jugeons 
autrement. Depuis la fonda t ion d u Jard in zoolo
gique de Moscou, on envoie chaque a n n é e dans 
divers pays un nombre c o n s i d é r a b l e de ces o i 
seaux vivants, et ac tue l lement ils sont assez 
communs dans les j a rd in s zoologiques. Ils ap
prennent rapidement à r e c o n n a î t r e la personne 
qui les soigne, et s 'attachent assez à elle. T o u 
jours est-il qu ' i l s ne mon t r en t jamais une sau
vagerie naturel le et une tu rbu lence indompta 
ble, comme le d i t N a u m a n n . Ils se reproduisent 
r égu l i è r emen t dans les j a rd ins zoologiques de 
Londres, d 'Anvers , de Cologne, et les petits 

BBEBM, 

qu i y sont é levés sont aussi a p p r i v o i s é s que les 
autres canetons d ' e s p è c e s sauvages. On leur 
coupe encore les ailes ; mais i l est probable 
qu 'on arrivera peu à peu à en fa i re des oiseaux 
domestiques, et qu 'on pourra leur accorder plus 
de l i b e r t é . Je ne peux assez recommander ces 
a n a t i d é s aux amateurs que leur p r i x encore 
('devé n 'ef f rayera i t pas. 

LES TADORNES — VULPANSER. 

Die Hôldenenten, the Skieldraket. 

Caractères. — Des différences dans la confor
ma t ion du bec et dans la colora t ion du p lumage, 
ont fa i t s é p a r e r les tadornes des casarcas; ces 
d i f f é r e n c e s cependant sont assez peu i m p o r t a n 
tes. Le bec, chez les tadornes m â l e s , est s u r m o n t é 
d'une caroncule q u i se t u m é f i e avant l ' é p o q u e 
des amours , et d i s p a r a î t presque c o m p l è t e m e n t 
a p r è s cette é p o q u e ; la mand ibu le s u p é r i e u r e est 

I V — 406 
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élargie dans sa partie a n t é r i e u r e ; le plumage a 
des couleurs var iées ; enfin les ailes et les tarses 
sont plus courts que chez les casarcas. 

LE TADORNE VULGAIRE — VULPANSER TADORNd. 

Lie Brandent, the Shieldrake. 

Caractères.— Le tadorne vulgaire (fig. 180) est 
bien le plus beau de tous les ana t idés ind igènes . I l 
a la tê te et le cou d'un vert foncé br i l lant ; deux 
taches noires sur les é p a u l e s ; une grande tache 
pectorale, le mi l ieu du dos, les couvertures des 
ailes, les flancs, les plumes de la queue d'un 
blanc éc la tan t ; le mi l i eu de la poitrine et le 
ventre d 'un gris no i r ; un large collier et quel
ques-unes des r émiges secondaires d'un beau 
rouge-cannelle ; les couvertures i n f é r i eu re s de 
la queue j a u n â t r e s ; les r é m i g e s no i râ t res ; les 
plumes qui forment le mi ro i r vertes, à éclat 
m é t a l l i q u e ; l'oeil b run f o n c é ; le bec rouge-car
m i n ; les pattes couleur-de-chair. Cet oiseau a 
66 cent, de long, et l m , 1 7 d'envergure; la lon
gueur de l'aile est de 39 cent., celle de la queue 
de 12. 

La femelle a un plumage assez semblable à 
celui du mâ le , mais ses couleurs sont moins v i 
ves. Les jeunes ont le de r r i è re du cou gris, le 
dos gris-brun, le ventre g r i s - j aunâ t re , et ils n'ont 
pas de tache pectorale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tadorne 
est un des ana t idé s les plus communs sur les 
côtes de la Baltique et de la mer du Nord . Son 
aire de dispersion s 'é tend, vers le nord, jusqu'au 
mi l i eu de la S u è d e ; vers le sud, jusqu'au nord 
de l 'Af r ique , où i l est commun aux bords de 
tous les lacs, et surtout en hiver, saison pendant 
laquelle on l 'y voit souvent en bandes i nnom
brables. On l'a aussi observé sur les côtes de la 
Chine et du Japon, sur les bords de tous les 
grandslacs.de la S ibér ie et de l 'Asie centrale. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Le tadorne 
pré fè re l'eau salée à l'eau douce; on ne le ren
contre donc guè re qu'aux bords de la mer, ou 
des grands lacs salés ou s a u m â t r e s . Dans les 
grandes collections, riches en espèces de canards 
les plus belles, les plus var iées , le tadorne tient 
encore un des premiers rangs. « L 'œi l ne peut 
se rassasier de le contempler, di t Bodinus, soit 
qu ' i l nage sur les flots azurés de la mer, soit qu ' i l 
se m ê l e , sur une p ièce d'eau, aux divers autres 
oiseaux qu i la peuplent. » En hiver, ces oiseaux 
parent superbement les lacs du nord de l ' A f r i 
que ; ils recouvrent souvent de grandes é t e n d u e s , 
et frappent les regards de t rès - lo in par les cou

leurs nettement t r anchées de leur plumage. Dans 
les îles des côtes du Schleswig, du Jutland et 
du Danemark, où ils sont à demi domestiques, 
ils contribuent essentiellement à animer le 
paysage; et c'est avec raison que s'enthousiasme 
l ' é t ranger , quand i l les aperçoi t , comme dit Nau
mann, « pittoresquement groupés deux à deux 
sur une surface verte, et dépoui l lée d'arbres, 
dans une petite vallée verdoyante, entre deux 
dunes arides et nues. » 

Les ail ures, le genre de vie du tadorne rappellent 
ceux du casarca. I l marche un peu plus lourde
ment que ce lu i -c i ; mais, par contre, il nage 
bien mieux. Sa voix ne ressemble pas à celle du 
casarca r o u x ; le c r i d'appel de la femelle est 
un coassement de canard ; celui du mâle est bas 
et peut s'exprimer par kow; le c r i d'accouple
ment est un sifflement c h a n t é , assez difficile à 
t raduire, et que Naumann a essayé de rendre 
par : tiouioiaouiei. 

Le tadorne vulgaire montre surtout son intel
ligence par l 'attachement qu ' i l a pour l'homme. 
I l est craint i f et prudent ; mais i l apprend bien 
vite à r econna î t r e si l 'homme a pour lui de 
bonnes ou de mauvaises dispositions. Lorsqu'il 
est assuré de sa protection, i l paraî t confiant au 
plus haut d e g r é ; i l ne l 'évite que pour lui laisser 
le chemin l ibre ; i l prend possession des nids 
qu'on a disposés pour l u i . Mais là où i l se sait 
poursuivi, i l évite toujours à temps le chasseur. 
I l est sociable avec ses semblables, et même, 
j u s q u ' à un certain point, pendant la saison des 
amours. Quant aux autres oiseaux, i l s'en in
qu iè t e fo r t peu. 

Le tadorne se nourr i t surtout de substances 
végéta les , principalement des parties tendres des 
végétaux aquatiques, de graines de joncsetde gra
minées , de céréa les ; mais, comme onpeutlevoir 
chez les individus captifs, i l a essentiellement 
besoin de substances animales pour ne pas dé
pér i r . En l iber té , i l prend de petits poissons, des 
mollusques, des insectes ; en captivité, i l se pré
cipite avidement sur les poissons, les crabes, la 
viande crue, qu'on l u i jette. I l prend sa nourri
ture plus en courant qu'en nageant. I l fréquente 
les plages à la m a r é e basse; i l court au 
bord de l'eau comme un oiseau de rivage, et 
mange les aliments que la mer a abandonnés. 
Le mat in , i l se rend à terre, y chasse les vers et 
les insectes, foui l le les marais, vole jusque dans 
les champs pour y trouver de quoi se nourrir. 

Comme le casarca, i l ne niche que dans des 
i cavi tés . « En voyageant le long des côtes, dit Bo-
I dinus, on n'est pas peu surpris d'apercevoir à 
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plus d 'un d e m i - m i l l e de la mer , ce bel oiseau en 
compagnie de sa f e m e l l e ; de voi r m ê m e p l u 
sieurs couples, r é u n i s sur une co l l ine d é c o u v e r t e 
ou dans une c l a i r i è r e de la f o r ê t , d i s p a r a î t r e su
bitement. On s'approche, et l 'on t rouve que ce 
bril lant oiseau est descendu dans le sein de la 
terre, non, comme on pour ra i t le c ro i re , pour 
visiter un t e r r i e r de renard , de bla i reau ou de 
lapin, et en fa i re son domic i l e , s ' i l le t rouve 
a b a n d o n n é ; mais b i en , au c o n t r a i r e , pour cons
truire sa demeure à cô té de ces q u a d r u p è d e s . 
Des observateurs consciencieux, dignes de f o i , 
ont à plusieurs reprises c o n s t a t é que le renard 
et le tadorne vulgaire habi ta ient le m ê m e ter
rier, et que jamais ce lu i - c i n ' é t a i t a t t a q u é par 
le carnassier. D ' a p r è s mes propres observations, 
le fait para î t u n peu moins c e r t a i n ; j ' a i t r o u v é 
près d'un terr ier de renard des ailes et des 
plumes de tadorne , ce q u i ne prouvera i t ce
pendant pas que le renard ait é t é le meur t r i e r . 
C'était dans une f o r ê t h a b i t é e par de n o m b r e u x 
milans, et un de ceux-ci aura i t b ien pu r é g u r g i 
ter à cette place les d é b r i s du p a l m i p è d e . Mais 
pourquoi le renard, q u i ne respecte presque 
aucun animal plus faible que l u i , f a i t - i l une ex
ception en faveur du tadorne? La raison en est, 
je crois, dans le grand courage que d é p l o i e cet 
oiseau, et g râce auquel i l impose à son ennemi . Ce 
courage n'est pas seulement l'apanage des a d u l 
tes, mais encore des jeunes. J 'ai vu des tadornes, 
éclos depuis quelques j o u r s à peine, mon t r e r 
le bec à des oiseaux plus grands qu 'eux, à de 
petits chiens, à des lapins. A u l i eu de s'envoler, 
ils s ' a r rê ta ient va i l l amment , é t e n d a i e n t le cou, 
regardaient avec des yeux pleins de c o l è r e leurs 
ennemis, et ne reculaient que pour parer le 
coup qui leur é ta i t p o r t é . Chez les tadornes adul
tes, qui vivent par paires, c'est le m â l e sur tout 
qui se charge d u rô l e de comba t t an t ; i l se met 
en position, pousse u n s i f f l ement par t i cu l ie r , et 
attaque courageusement quiconque fa i t mine de 
vouloir le t rouble r . A - t - i l mis son ennemi en 
fuite, i l revient vers sa femel le , laquelle souvent 
partage ses p é r i l s , et le secourt va i l l amment , 
bien qu'elle soit moins p rompte à l 'attaque. En 
s'abordant, ils s ' incl inent à plusieurs reprises 
l'un devant l 'autre , poussent de grands cr is , 
et semblent se f é l i c i t e r mu tue l l emen t de leur 
succès. 

Le forestier G r œ m b l e i n a o b s e r v é le mode de 
reproduction des tadornes, et f a i t par t à Nau
mann de ce q u ' i l a c o n s t a t é à ce sujet . A u corn 
mencement de m a i , i l é t a i t o c c u p é dans la fo rê t . 
à une certaine distance de la c ô t e , l o r squ ' i l aper

ç u t une paire de tadornes qu i tourna plusieurs 
fois autour de l u i et de ses ouvr iers , et q u i f i n i t 
par s'abattre sur u n pet i t m o n t i c u l e , au m i l i e u 
des sables. Le m â l e resta en sentinelle ; la fe
melle se dir igea vers une excavation de ce mon
t i c u l e , y descendit et y resta à peu p r è s u n quar t 
d 'heure. Lorsqu 'e l le reparut , le m â l e la r e j o i g n i t . 
A p r è s avoir c a q u e t é un cer ta in temps, ils s'envo
l è r e n t , mais pour s'abattre successivement à d i f 
f é r e n t s endroits, dans le but é v i d e n t de t romper 
l 'observateur. Ce lu i -c i couru t au mon t i cu l e , y 
trouva un ter r ier de renard q u ' i l connaissait b ien , 
et v i t à l ' e n t r é e les pistes f r a î c h e s et du renard et 
du tadorne ainsi que leurs e x c r é m e n t s . A p r è s p lu 
sieurs jours d 'observation attentive, on reconnut 
que la femelle tadorne n ' é t a i t e n t r é e dans ce ter
r ier que pour t romper les personnes des environs, 
et qu 'el le s ' é ta i t f ixée dans un autre te r r ie r plus 
vaste, où l 'h iver p r é c é d e n t on avait pris u n blai
reau. Ce te r r ie r é t a i t encore h a b i t é par u n blaireau 
et un renard femel le . On constata que le blaireau 
sortai t de son terr ier et y ren t ra i t r é g u l i è r e m e n t , 
sans s ' i n q u i é t e r de ses cohabitants ; les pistes de 
tous deux é t a i e n t f r a î c h e s , et s'entre-croisaient 
manifestement : on pu t les suivre j u s q u ' à une pro
fondeur de sept pieds. Dans d'autres couloirs du 
m ê m e ter r ier , par lesquels le renard avait cou
tume de passer, le sol é t a i t f o u l é par les tador
nes, et entre leurs larges pistes, se voyaient, 
comme m o u l é e s dans la c i re , les pistes plus dé
licates du renard . Notre observateur, s ' é t a n t mis 
à l ' a f fû t d e r r i è r e u n amas de sable, ne tarda pas à 
voir arr iver les tadornes, q u i c h e r c h è r e n t encore 
à t romper les ouvriers en s'abattant à leur an
cienne place; puis, ils s ' e n v o l è r e n t vers leur 
vraie demeure en rasant le sol, s 'abattirent sur 
le te r r ie r , r e g a r d è r e n t un instant de cô t é et d'au
tre , et, croyant ne pas ê t r e o b s e r v é s , ils c o m 
m e n c è r e n t à parcour i r les divers couloirs de ce 
terr ier . B i e n t ô t ils disparurent dans celui q u i 
servait au renard, et y d e m e u r è r e n t une d e m i -
heure. L ' u n d'eux sor t i t alors, gravi t rap idement 
le mont icu le à la base duquel s 'ouvrait le c o u 
l o i r , regarda de tous les c ô t é s , et s'envola vers 
les p r é s . 

A Syl t , et dans les aut res î les de la cô t e du 
Schleswig, on cons t ru i t pour les tadornes des 
demeures ar t i f ic ie l les . A cet effet , on prat ique 
dans de petites dunes, couvertes d ' un gazon ras, 
des couloirs q u i se croisent au centre, et où ces 
oiseaux viennent nicher . A chaque emplace-

j ment d e s t i n é à recevoir un n i d , on adapte un 
I couvercle en gazon, f e rman t exactement, mais 

pouvant ê t r e r e t i r é à v o l o n t é , ce q u i permet de 
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visiter le n id . L'emplacement l u i - m ê m e est re- i 
couvert de mousse et de fumier , afin que les j 
tadornes trouvent à leur por tée tous les m a t é 
riaux nécessa i res . Ces oiseaux prennent régul iè- j 
rement possession de ces demeures, quelque 
voisines qu'elles soient des habitations. Us s'ha
bituent tellement à l 'homme qu'ils en suppor
tent la vue m ô m e pendant qu'ils couvent. Si on 
ne dé range pas la femelle, elle pond de sept 
à douze œ u f s , volumineux, blancs, lisses, à co
quil le solide, et se met activement à couver. 
Si, comme cela arrive à Sylt, on lu i enlève suc
cessivement ses œ u f s , elle peut en pondre vingt 
ou trente. Peu à peu elle les entoure de du
vet, et les en recouvre soigneusement quand 
elle les quit te. Elle est si a t t a c h é e à sa couvée , 
qu'elle ne l'abandonne qu'au moment où on va 
la saisir Les tadornes qui nichent dans les ter
riers artificiels de Sylt sont tellement pr ivés , 
qu'ils ne se d é r a n g e n t pas quand on enlève avec 
p r é c a u t i o n le couvercle du nid, et ils ne s 'éloi
gnent que de quelques pas quand on les touche. 
Avant de visiter le terrier , on a soin d'en fermer 
l 'ouverture, afin que les oiseaux ne s'y bouscu
lent pas et ne s'effrayent pas. Ceux qui habitent 
un couloir court , f e r m é en a r r i è r e , se laissent 
facilement prendre sur leurs œ u f s ; ils se d é 
fendent à coups de bec, soufflent comme un 
chat en co lè re , poussent des cris assez p e r ç a n t s , 
p lu tô t de rage que de crainte. On est obligé 
quelquefois de chasser ces oiseaux de dessus 
leurs œuf s à coups de bâ ton , car ils mordent 
jes doigts et font des blessures assez doulou
reuses. 

L' incubation dure vingt-six jours. La femelle 
conduit alors ses petits vers la mer ; mais, d'or
dinaire, elle s ' a r rê te quelque temps sur les piè
ces d'eau douce qu'elle rencontre en son che
m i n . Naumann assure que là où le tadorne 
niche dans des trous, à une grande hauteur du 
sol, la femelle prend ses petits avec son bec et 
les porte à terre l 'un ap rè s l 'autre; Bodinus le 
conteste, en s'appuyant sur ses observations per. 
sonnelles. « Des tadornes, d i t - i l , nichaient dans 
une excavation d'une falaise escarpée et inac
cessible; je me suis e m p a r é des petits en f a i 
sant entourer d'un fossé assez profond la place 
où ils devaient tomber, en abandonnant leur 
n i d ; les parois en é ta ien t trop verticales pour 
qu'ils pussent les gravi r ; si les parents trans
portaient leurs petits hors des cavi tés où ils sont 
nés , jamais je n'aurais pu m'en emparer de cetle 
' f açon . » 

On peut assez facilement prendre la jeune 

famille quand elle se dirige vers la mer, tandis 
que c'est chose à peu près impossible, une fois 
qu'elle a atteint des eaux profondes ; car, dès le 
premier jour de leur existence, les jeunes plon
gent parfaitement. La m è r e cherche à défendre 
sa p rogén i tu re du mieux qu'elle peut; elle atta
que i n t r ép idemen t son ennemi, ou ruse et cher
che à dé tou rne r sur elle son attention. 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les tadornes sont 
assez faciles à élever, à condition toutefois 
qu'on leur fournira assez d'eau. Lorsqu'on les 
tient dans un grand é t ang , ils cherchent leur 
nourr i ture et i l n'est presque pas nécessaire de 
les nourr i r . Bientô t , i l est vrai, les insectes 
qu'ils prennent ne leur suffisent plus, et i l faut 
leur donner des lentilles d'eau, de la salade ha
chée , du pain, des œufs de fourmis, de là viande 
coupée menu, des poissons. U faut les sevrer de 
gruau, qui les rend aveugles, d 'après Bodinus. 
Us p rospè ren t sur lout quand on leur donne une 
nourr i ture animale en assez grande quantité, 
Us s'apprivoisent t r è s -b i en et, même en capti
vité, ils r evê ten t leur plus beau plumage; mais 
i l est rare qu'ils se reproduisent. A ma connais
sance, Bodinus seul a eu le plaisir d'élever de 
jeunes tadornes. Dans les autres jardins zoolo
giques, ils s'accouplent, nichent, mais ne pon
dent pas, ma lg ré les soins qu'on leur prodigue. 
U ne faut cependant pas désespérer d'arriver à 
ce résu l t a t . 

Csnges et p rodu i t s . — Pour les habitants de 
Sylt el des autres îles de la mer du Nord, le 
tadorne vulgaire est d'une importance assez 
cons idé rab le . Les œuf s que l 'on enlève succes
sivement des nids, sont es t imés, bien que leur 
goût ne plaise pas à tout le monde; et le duvet 
que l 'on recueille dans les nids, après l'éclosion, 
vaul presque l ' éd redon ; toujours est-il qu'il est 
plus propre. La chair des tadornes adultes aune 
odeur désagréable , un goût rance ou huileux; 
aussi, les habitants de ces contrées ne chassent 
pas ces oiseaux; ils les p ro tègen t , au contraire, 
de leur mieux. 

LES DENDROCYGNES-
IŒMJROCYGNA. 

Die Baumenten, the Tree-Ducks. 

Caractères. — Les dendrocygnes, vulgaire-
men t : canards des arbres, ont des formes élancées, 
un cou de longueur moyenne, une tête gra
cieuse, un bec mince, à a rê te lisse, arrondie et 
presque droite j u squ ' à la pointe ; des ailes cour

tes, arrondies, subobtuses, les seconde, trro-



L E S C A N A R D S . 757 

s ième et q u a t r i è m e r é m i g e s é t a n t les plus lon
gues ; une queue courte , roide et a r rondie ; des 
jambes à demi nues au-dessus de l ' a r t i cu l a t ion 
tibio-tarsienne; des tarses robustes ; des doigts 

a l longés , unis par une membrane é c h a n c r é e ; 

un plumage b i g a r r é . 

LE DENDROCYGNE VEUF — DENDROCYGNA 
VIDUATA. 

Die Wiltwenente, die Nonnenente, the Nun-Duck. 

Caractères. — Le dendrocygne veuf, aussi 
n o m m é canard de Maragnon (fig. 181), a la face et 
la gorge blanches, le f r o n t et les joues r a y é s de 
brun r o u g e â t r e ; l 'occ iput , les cô t é s et la face 
pos té r ieure du cou no i r s ; le bas du cou et le 
haut de la po i t r ine d 'un beau brun-rouge ; les 
côtés de la po i t r ine et le dos d 'un fauve o l ivâ t r e , 
à taches et à moi rures transversales f o n c é e s ; les 
longues scapulaires d 'un b r u n o l i v â t r e , b o r d é e s 
d'un l iséré fauve b l a n c h â t r e ; le bas du dos, le 
milieu de la queue, le ventre no i r s ; les flancs 
gris, rayés de noi r transversalement ; les couver
tures s u p é r i e u r e s des ailes d 'un brun-rouge v i f , 
les r é m i g e s secondaires d 'un b r u n o l i vâ t r e , bo r 
dées de v e r d â t r e ; les r é m i g e s et les rectrices 
d'un noir b r u n â t r e ; l 'œi l b r u n - r o u g e ; le bec 
noir, avec une bande g r i s - c e n d r é en avant de 
l'onglet; les pattes couleur-de-plomb. La femelle 
ne diffère g u è r e d u m â l e . Cet oiseau a 50 cent . 
de long, et 88 cent, d 'envergure ; la longueur 
de l'aile est de 24 cent. , celle de la queue de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les 
voyageurs qu i ont e x p l o r é l ' A m é r i q u e m é r i 
dionale y ont t r o u v é des q u a n t i t é s inc roya
bles de dendrocygnes, sur tou t dans les marais 
des steppes; ceux qu i ont pa rcouru l ' A f r i q u e , 
les y ont r e n c o n t r é s en aussi grand nombre 
dans l'ouest que dans le sud de cette partie du 
monde. Plusieurs fois j ' e n ai v u des bandes 
t rès -cons idérab les sur les bords du cours s u p é 
rieur du N i l Bleu ; i ls y couvraient la r ive , et 
en s'envolant, ils f o rma ien t un v é r i t a b l e nuage. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — H e u g l i n 
p r é t end que le m â l e et la femel le vivent t o u 
jours s é p a r é s ; j e puis assurer, au cont ra i re , que 
j 'a i souvent aba t tu le couple d 'un seul coup de 
fusi l . D'ai l leurs, le genre de vie de ces oiseaux 
est encore f o r t ma l connu , et l ' on ne sait n o t a m 
ment r i en de pos i t i f au suje t de leur mode de 

reproduct ion. 
Le dendrocygne veuf d i f f è r e de ses c o n g é 

nères par sa marche faci le comme celle de l 'o ie , 
par son v o l u n peu l o u r d , par la p r é f é r e n c e 

m a r q u é e q u ' i l mont re pour les bords sablon
neux des r i v i è r e s . Le pr ince de W i e d di t q u ' i l 
est c o m m u n dans les sertongs de la province de 
Batavia ; q u ' i l y habite les prair ies m a r é c a g e u s e s , 
i n o n d é e s , les marais , ainsi que les lacs et les 
cours d'eau ; mais qu 'on le rencontre aussi dans 
plusieurs l oca l i t é s des c ô t e s . Schomburgk , par 
contre , assure ne l 'avoir jamais v u p r è s des cô tes 
et ne l 'avoir t r o u v é , mais alors en grand n o m 
bre, que dans les marais des savanes. E n A f r i 
que, ce n'est qu 'except ionnel lement que j e l 'a i 
a p e r ç u dans de pareils endroits . 

Schomburgk donne une descr ipt ion f o r t i n t é 
ressante des allures de cet oiseau. « Les petits 
canards visisi, d i t - i l , semblaient devoir ê t r e ban
nis de notre voisinage. A peine en avions-nous 
d é c o u v e r t , que mes compagnons sautaient dans 
l'eau jusqu 'au cou, et de là l a n ç a i e n t adroi tement 
leurs f l èches sur ces oiseaux. Ceux-ci s'envo
laient, et une fois qu ' i ls é t a i e n t a r r ivés assez haut 
pour voi r arr iver les f l èches , ils se s é p a r a i e n t 

1 dans toutes les direct ions, comme chez nous les 
pigeons quand un oiseau de proie fond sur eux. 
Mais, dans leur p r é c i p i t a t i o n , i ls s 'entre-cho-
quaient parfois avec une telle violence qu' i ls se 
brisaient les ailes et tombaient à terre é t o u r d i s . 

I La confusion é t a i t plus grande encore quand 
deux bandes d i f f é r e n t e s se rencontra ient . J 'ai vu 
plusieurs fois c inq ou six canards tomber à terre , 
sans avoir é t é b le s sés par la f l è c h e . Ar r iva i en t -
ils à ce moment à ma p o r t é e , j ' e n abattais d 'or
dinaire d ix à douze d 'un seul coup de fus i l . » 

Schomburgk ne put r ien apprendre du mode 
de reproduc t ion de cet oiseau. 

C a p t i v i t é . — Par contre , i l nous rapporte qu 'on 
1 peut le dresser fac i lement , et que les Indiens en 
| ont fa i t u n oiseau domestique. I l n 'en est que 
! plus é t o n n a n t de ne pas voir plus souvent en 

Europe celte e s p è c e vivante. La b e a u t é de son 
plumage, la g r â c e de ses mouvements en f a i 
saient u n des exemplaires les plus i n t é r e s s a n t s 
de nos collections d'oiseaux, bien que, c o m m e 
ses c o n g é n è r e s , i l s'habitue d i f f i c i l e m e n t au c l i 
mat d 'Europe. Dans nos c o n t r é e s , on ne peut 
pas garder ces oiseaux en p le in a i r pendant l ' h i 
ver ; ils se g è l e n t les pattes et p é r i s s e n t . 

LES CANARDS — ANAS. 

Die Spiegelenten, the Mallards. 

Caractères.— Ce genre, auquel appartient 
! le canard domestique, a les c a r a c t è r e s suivants : 
! corps vigoureux, cou cour t , bec large, peu 
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bombé , à peine aminci en avant, à onglet forte
ment r ecourbé ; pattes de hauteur moyenne, 
insérées vers le mi l i eu de la longueur du corps; 
doigts longs; ailes assez longues; queue arron
die, à couvertures supé r i eu re s moyennes, fr isées 
et redressées chez le m â l e ; plumage variant sui
vant le sexe. 

LE CANARD SAUVAGE — AN AS BOSCHAS. 

Die Stockente, die Wildente, the roild Duck. 

Caractères. — Le canard sauvage (fig. 182), 
l 'espèce souche de notre canard domestique, a 
la tête et le haut du cou verts ; la partie a n t é r i e u r e 
de la poitr ine b rune ; le haut du dos d'un brun 
c e n d r é , finement rayé d'un gris b l anchâ t r e ; les 
épaules moi rées de gris blanc, de brun et de no i 
r â t r e ; la face s u p é r i e u r e des ailes grise ; le m i 
ro i r d 'un bleu superbe, bo rdé de chaque côté 
d'une bande blanche ; le bas du dos et le croupion 
ver t -no i r ; le dessous du corps gris-blanc, t r è s -
f inement moi ré de n o i r â t r e ; une bande blanche, 
é t ro i te , s é p a r a n t le vert du cou du brun châ ta in 
de la po i t r ine ; les couvertures supé r i eu re s des 
ailes d'un vert n o i r ; les in fé r i eu res d 'un noir 
velouté ; les r émiges gris f o n c é ; l 'œil brun clair ; 
le bec jaune-vert; les tarses d'un rouge pâle . La 
lemelle a la tê te et le cou gris fauve, semés de 
taches plus foncées , le haut d e l à tê te brun-noir ; 
le dos b run , s emé de taches d 'un brun noir , 
grises, brunes et d'un b run r o u x ; la partie i n f é 
rieure du cou et la gorge b r u n - c h â t a i n clair, 
m a r q u é s de taches circulaires noires; le dessous 
du corps b run-châ ta in clair, à taches brunes. Le 
jeune mâ le , sous son premier plumage, ressemble 
à la femelle. Ce canard a 66 cent, de long, et 
l m , 1 0 d'envergure; la longueur de l'aile est de 
30 cent., celle de la queue de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — C'est à bon 
droi t qu'on pourrait appeler cet oiseau canard 
commun, car, non-seulement i l habite tout le 
nord de la ter re , mais encore on le trouve par-
Lout, ou du moins dans toutes les locali tés con
venables, depuis le mi l ieu du cercle polaire bo
réa l jusqu'aux tropiques; i l ne se montre cepen
dant qu'en hiver dans les con t r ée s m é r i d i o n a 
les. Dans le nord, dans les pays que les rigueurs 
de l 'hiver rendent inhabitables, i l é m i g r é r é g u 
l i è r e m e n t ; plus vers le s u d , i l ne fai t qu'errer, 
et dé jà dans le centre de l 'Allemagne, i l de
meure souvent toute l ' année dans la m ê m e l o 
cal i té . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Aux mois 
d'octobre et de novembre, les canards sauvages 

se réunissen t en grandes bandes, et partent de 
concert, se dirigeant vers le sud. La plupart vont 
en Italie, en Grèce, en Espagne; quelques-uns 
seulement arrivent jusque dans le nord de l'A
fr ique , ou dans les parties du sud de l'Asie cor-

! respondant à la m ê m e latitude. A cette époque, 
on les voit par mill iers, par centaines de mille, 
r é u n i s sur les lacs de Grèce, d'Italie ou d'Espa
gne, couvrant la surface de l'eau sur une éten
due de plus d'un k i lomèt re carré , et produisant, 
au moment où ils s'envolent, un brui t sourd, fort 
analogue au bruissement de la flamme d'un in
cendie. Ce n'est jamais pour longtemps que ce 
canard s 'établi t dans les anses de la mer ou sur 
des eaux salées ; car i l est avant tout un oiseau 

I d'eau douce, et i l p ré fè re les lacs, les étangs, 
, les marais riches en joncs et en roseaux. I l re-
! cherche surtout les pièces d'eau qui sont libres 
J en part ie, et en partie couvertes de fourrés de 

roseaux et de plantes aquatiques; c'est là qu'il 
niche et qu ' i l passe l 'hiver ; c'est là qu ' i l trouve 
une nourr i ture convenable, et c est de là qu'il 
s'envole pour aller visiter de plus petits étangs, 
des flaques d'eau, des fossés , et même des 
champs. U se montre assez rarement dans les 
endroits d é c o u v e r t s ; i l gagne toujours au plus 
vite les four rés les plus épais , et l à , nageant, 
marchant, barbotant, i l fouil le la vase et y ra
m è n e tout ce qu ' i l y trouve de comestible. 

Le canard sauvage est un des oiseaux les plus 
voraces que nous connaissions; i l mange les 
jeunes feuilles et les pousses tendres des herbes, 
des plantes aquatiques, des bourgeons, des 
grains, des tubercules; i l fai t la chasse à tous 
les animaux aquatiques, depuis les vers jusqu'aux 
poissons et aux reptiles; i l semble toujours en 
proie à une fa im insatiable. Le temps qu'il ne 
consacre pas au repos, i l l'emploie à manger, et 
i l mange tant qu ' i l trouve quelque chose. 

Ses habitudes , ses allures ressemblent beau
coup à celles de son descendant domestique; 
celui-ci cependant, i l faut le dire, paraît plus pa
resseux, moins vigoureux, plus dégéné ré . I l mar
che, i l nage, i l plonge, i l vole comme le canard 
domestique, mais en exécu tan t tous ces mou
vements avec plus de force et de vigueur. I l a la 
m ê m e voix, i l fa i t entendre les m ê m e s sons : le 
couac retentissant de la femelle, le couaec sourd 
du mâle ; le week, week, qui lu i sert de babil, le 
ivack, wack d'appel, le raetoch ou raeb raeb, qui 
exprime la crainte et l'angoisse. 

Ses sens sont subtils, fins, ses facultés intel
lectuelles t rès-développées . Le canard sauvage 

' app réc i e les circonstances et se conduit d'après 
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elles; i l mont re tou jours beaucoup de prudence, 
et lorsqu ' i l a é té poursu iv i , i l devient e x t r ê m e 
ment d é f i a n t et c r a in t i f . Comme la p lupar t de 
ses c o n g é n è r e s , i l est t r è s - s o c i a b l e ; i l v i t en 
bonne harmonie avec les autres oiseaux de ma
rais, et se m ê l e à eux, pourvu q u ' i l en soit b ien 
accueilli . I l n ' é v i t e pas tou jours le voisinage de 
l 'homme; i l s ' é t ab l i t m ê m e quelquefois sur les 
pièces d'eau des parcs et des promenades; i l s'y 
montre alors t r è s - c o n f i a n t , su r tou t si les person
nes qui l 'approchent ont l 'habi tude de l u i je ter 
des friandises, et de quo i satisfaire sa v o r a c i t é . I l 
montre pour ces loca l i t é s u n tel a t tachement , 
qu ' i l y revient r é g u l i è r e m e n t chaque a n n é e , 
qu'i l y niche, q u ' i l y é lève ses peti ts . I l devient 
presque domest ique , et i l f au t des appar i t ions 
inaccou tumées pour l u i fa i re prendre le v o l . L e 
matin et le soir, i l f a i t de petites excursions 
dans les p ièces d'eau voisines; mais tous les soirs, 
au coucher du soleil , i l revient à sa demeure . 
Malgré cela, i l conserve tou jour s son i n d é p e n 
dance; i l ne passe pas à l ' é ta t de c o m p l è t e do
mesticité, et i l l è g u e à ses petits l ' amour de la 
liberté. Pour l 'apprivoiser , i l f a u t le prendre 
jeune, et l ' é lever en compagnie de canards do
mestiques. I l se m ê l e à ceux-ci , s'accouple avec 
eux, et les petits issus de pareilles unions sont 
aussi privés que les canards domestiques eux-
mêmes. 

Peu ap rè s son a r r i v é e , le canard sauvage s'ac
couple, mais ce n'est pas sans avoir eu des com
bats à l ivrer à ses r ivaux, sans avoir fa i t à sa 
femelle une cour assidue. Les bandes se disper
sent dès qu'elles sont de re tour dans leur pa
trie; et ap rè s les pariades, le m â l e et la femelle 
se t é m o i g n e n t u n grand amour , bien que leur 
passion ardente leur fasse parfois enf re indre les 
lois conjugales. L 'accouplement accompl i , ce 
qui se passe presque tou jour s sur l 'eau, a p r è s 
mille prouesses natatoires et avec accompagne
ment de grands cr is , le canard sauvage chois i t 
un lieu convenable pour y fonder son n i d . U 
recherche u n endroi t t r anqu i l l e , sec, sous u n 
buisson, sous une touffe de plantes, et le plus 
près possible de l 'eau ; assez souvent i l n iche 
sur les arbres et p rend alors possession d ' u n n i d 
a b a n d o n n é de rapace ou de co rne i l l e . I l semble 
mettre plus de soin dans le choix de cet em
placement, quand le n i d est cons t ru i t à terre 
que quand i l est sur u n arbre . Ce n i d est f o r m é 
de branches mor tes , de feuil les s è c h e s , l â c h e 
ment e n t r e l a c é e s ; l ' i n t é r i e u r en est plus tard 
tapissé de duvet . Les œ u f s , au nombre de h u i t 
à seize par c o u v é e , a l l o n g é s , à coqui l le solide, 

luisante, d 'un blanc v e r d â t r e ou j a u n â t r e , sont 
d i f f ic i les à dis t inguer de ceux d u canard domes
t ique . L a d u r é e de l ' i ncuba t ion est de v i n g t -
quatre à v ing t -hu i t j ou r s . L a femelle couve 
seule, et elle le fa i t avec le plus grand d é v o u e 
ment . Avant de qu i t t e r ses œ u f s , elle les recou
vre soigneusement de duvet, qu 'el le s'arrache 
à e l l e - m ê m e ; elle les qui t te , en rampant dans 
l 'herbe, et n 'y revient que quand elle est par
fa i tement convaincue qu 'aucun danger ne les 
menace. 

A p r è s leur naissance, les jeunes restent en
core u n j o u r dans le n i d à se r é c h a u f f e r , puis ils 
vont à l 'eau. Si le n i d est élevé au-dessus du 
sol, i ls sautent à bas, sans s o u f f r i r de leur 
c h u t e ; jamais leur m è r e ne les descend dans 
son bec, comme on l'a p r é t e n d u . Ils passent 
leur p r e m i è r e jeunesse c a c h é s dans les herbes, 
les joncs, les plantes aquatiques, et ce nVsl 
qu 'au m o m e n t o ù ils essayent leurs ailes qu ' i ls 
se mont ren t sur l 'eau, dans des endroits d é c o u 
verts. La m è r e emploie toute sa prudence, toute 
sa sol l ic i tude pour les faire é c h a p p e r aux regards 
de l ' homme et de leurs autres ennemis ; elle 
cherche à d é t o u r n e r l ' a t t en t ion sur e l l e - m ê m e . 
Si l ' ennemi ne l u i semble pas t rop redoutable , 
elle l 'attaque avec courage et r é u s s i t souvent à 
le met t re en f u i t e . Les jeunes , en revanche, l u i 
t é m o i g n e n t beaucoup d 'a t tachement ; ils o b é i s 
sent au moindre signal , se cachent dès qu'elle le 
leur ordonne, et restent immobi le s au m i l i e u des 
herbes, j u s q u ' à son re tour . Leu r croissance est 
t r è s - r a p i d e ; à six semaines, ils peuvent voler . 

Le p è r e ne partage en aucune f a ç o n n i les 
soins de l ' i ncuba t ion n i ceux de l ' é d u c a t i o n . 
Dès que la femelle se met à couver, i l l 'aban
donne, i l en cherche une autre, et quand i l n'en 
trouve plus, i l va r e jo indre ses semblables et 
errer avec eux. Pendant ce temps, la mue sur
vient ; i l perd son plumage de noces, et r e v ê t sa 
terne l ivrée d ' é t é , q u ' i l ne porte g u è r e que 
quatre mois , et qu i passe au plumage de noces, 
soit q u ' i l y ait mue , soit q u ' i l y a i t s implement 
changement de couleur des plumes. C'est à ce 
moment aussi que les jeunes muent pour la 
p r e m i è r e fois ; et alors, m â l e s et femelles , jeunes 
et vieux se r é u n i s s e n t pour passer l 'automne 
en s o c i é t é et é m i g r e r ensemble à l ' e n t r é e de 
l 'h iver . 

Plus d 'un canard sauvage adulte devient la 
proie du renard ou de la l o u t r e ; plus d 'un 
jeune, celle du putois et de la belette. Les rats 
d'eau, les milans d é t r u i s e n t les œ u f s , mais les 
pires ennemis de ces oiseaux, ce sont les fau-
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cons q u i , pendant certaines pé r iodes , ne se 
nourrissent presque exclusivement que de ca
nards. A la vue d'un de ces rapaces, ceux-ci 
plongent, l 'attirent quelquefois sous l'eau, cher
chent à le fatiguer au point q u ' i l abandonne sa 
chasse. Les éperv ie r s , les grands aigles, surtout 
les pygargues, ne poursuivent pas les canards 
sauvages avec moins d'ardeur et g é n é r a l e m e n t 
avec succès , m a l g r é tous les moyens de défense 
auxquels ces derniers ont recours. 

Seyffertitz eut occasion d'observer, en quel
ques heures, les diverses m a n œ u v r e s qu 'em
ploya une bande de canards pour é c h a p p e r à ses 
ennemis. Ces canards, à la vue d'un pygargue 
qui s ' avança i t lentement vers eux, s 'é levèrent 
aussi tôt dans l 'air et se mirent à voler au-dessus 
de l'eau de côté et d'autre, sachant bien que le 
pygargue n ' é t a i t pas capable de les attraper 
au vol . Celui-ci , en effet, abandonna sa chasse. 
Alors ils se rabattirent sur l 'eau, et se remirent 
à chercher leur nour r i tu re . Un faucon apparut; 
ils ne s 'envolèrent plus, mais ils p longè ren t con
t inuellement j u s q u ' à ce que l'oiseau de proie, 

dont toutes les tentatives avaient été vaines, eût 
disparu. Plus tard, arriva un mi lan ; les canards 
se g r o u p è r e n t aussi tôt , se serrant les uns contre 
les autres, battant des ailes, de façon à lancer 
continuellement de l'eau dans l 'air, ils se trou
vaient en tourés d'un nuage de pluie; le milan 
voulut le percer, mais i l en fu t tellement étourdi 
qu ' i l dut aussi abandonner ses poursuites. 

Chasse. — Le canard sauvage a une chair 
excellente, aussi le chasse-t-on partout, et avec 
ardeur. Décr i re tous les modes de chasse nous 
en t r a îne r a i t trop l o i n ; c'est chose d'ailleurs qui 
trouve mieux sa place da ns un ouvrage d'art 
cynégé t ique que dans un trai té d'histoire natu
relle ; je d i ra i seulement que dans le sud, on 
poursuit les canards sans r e l â c h e , et qu'on en 
prend souvent des q u a n t i t é s incroyables. En hi
ver, les m a r c h é s de toutes les villes d'Italie, de 
Grèce , d'Espagne, d 'Égypte sont littéralement 
e n c o m b r é s de canards sauvages; on les vend 
quelques sous. En Grèce , on a un moyen tout 
particulier de prendre ces oiseaux. Dans les lacs, 
entre les parties couvertes de joncs et de ro 
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Fig. 183. L'Aix de la Caroline (p 763). 

seaux, existent des espaces o ù l 'eau est t rop 
profonde pour que la v é g é t a t i o n puisse s'y d é 
velopper : à l ' e n t r é e de l 'h iver , on f e rme ces en
droits avec des filets construi ts pour cet usage. 
C'est le soir qu 'on se met en chasse. Deux bar
ques, munies chacune d'une cloche et d'une l an 
terne, se d i r igen t , venant de deux cô t é s oppo
sés, vers l ' endro i t ainsi p r é p a r é . E f f r a y é s par la 
l u m i è r e et les t in tements de la cloche, les ca
nards nagent rap idement en avant des barques 
et viennent se prendre dans les f i lets . 

Von der M ù h l e et L i n d e r m a y e r par lent aussi 
d'une chasse fai te avec des filets que l 'on lance. 
On s'avance len tement dans une barque dont 
les avirons sont e n v e l o p p é s de l inge ; à l 'avant 
de la barque est a t t a c h é e une longue perche 
portant à son e x t r é m i t é une lanterne a l l u m é e ; 
cur ieux, les canards s 'approchent d e l à l u m i è r e , 
et en je tant le filet au m o m e n t o p p o r t u n , on peut 
en prendre souvent j u s q u ' à v ing t d ' un seul 

coup 
Les canards sauvages ne f o n t aucun m a l . I l s 

BREHM. 

mangent des poissons; mais ils ne peuvent en 
prendre que de t r è s - p e t i t s et dans des eaux peu 
profondes. E n somme, ils nous sont plus utiles 
que nuis ibles . 

D o m r s t i c i l é e t é l è r e d u c a n a r d . — Le Ca
nard sauvage, avons-nous d i t , est la souche de 
nos races domestiques. R é d u i t en d o m e s t i c i t é à 
une é p o q u e des plus r e c u l é e s et qu 'on ne saurait 
p r é c i s e r , le canard occupe a u j o u r d ' h u i une 
grande place dans nos basses-cours. Se œ u f s 
sont un manger sain et a g r é a b l e ; sa cha i r est 
savoureuse, et les gourmets recherchent les p â 
tés de foie de canard d 'Amiens et de Toulouse , 
r ivaux des c é l è b r e s p â t é s de foie d'oie de Stras
bourg . Ses p lumes ,quoique moins e s t i m é e s que 
celles de l 'oie, sont un objet de commerce con
s i d é r a b l e ; on recherche sur tout son duvet, qu 'on 
substi tue souvent à l ' é d r e d o n . Peu d i f f i c i l e sur 
le choix des a l iments , puisque tous l u i conv ien
nent, n'exigeant aucun soin de p r o p r e t é et f o r t 
peu de survei l lance, l ' é levage d u canard domes
t ique est donc à la fois faci le et avantageux, 

I V — 407 
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aussi n'est-il pas de nation qu i ne s'y l ivre . Les 
Chinois surtout sont passés m a î t r e s dans cette 
industrie. C'est par mil l iers qu'ils Jes é lèvent , et 
pour les faire éc lore , ils ont recours à l 'incuba
tion art if iciel le . Les é tab l i s sements qu'i ls ont à 
cet effet rappellent ceux des Egyptiens pour 
l ' incubation art if icielle des œ u f s de poule. Le 
cé lèbre voyageur Fortune en a déc r i t un , voici 
ce q u ' i l en dit : 

« Une des notabi l i tés de Chusan est un habi
tant fo r t âgé qui, chaque a n n é e , à l ' époque du 
printemps, fait éc lore des mil l iers d 'œufs de ca
nard par la chaleur ar t i f iciel le . Son établisse
ment est si tué dans une vallée au nord de T i n -
ghae, et attire constamment un grand nombre 
de visiteurs. 

« Le b â t i m e n t d 'éclosion attenant à la maison 
n'est, à proprement parler, qu'une espèce de 
hangar couvert de chaume, avec des murs de 
terre. A l'une des ex t rémi tés et par terre, le long 
d'un des murs, sont r a n g é s un assez grand nom
bre de paniers de paille, enduits, e x t é r i e u r e 
ment, d'une forte couche de terre pour les ga
rant ir de l 'action du feu, et ayant un couvercle 
mobile de la m ê m e ma t i è r e . A u fond de chaque 
panier est p lacée une forte tu i le , ou, pour mieux 
dire, c'est la tui le e l l e -même qu i forme le fond. 
C'est sur elle que le feu agit, chaque panier 
é t a n t p lacé sur un petit fourneau. Le couvercle, 
qu i ferme h e r m é t i q u e m e n t , est maintenu sur le 
panier pendant tout le temps que dure l ' opé ra 
t ion . A u centre du b â t i m e n t sont disposées des 
tablettes des t inées à recevoir les œufs à un cer
tain moment d o n n é . 

« Lorsque les œuf s sont appor t é s à l 'é tabl isse
ment, ils sont i m m é d i a t e m e n t p lacés dans les 
paniers, et l 'on allume les fourneaux. On a soin 
d'entretenir, autant que possible, une chaleur 
toujours à peu près égale , et que je crois pou
voir éva luer , d ' après quelques observations que 
je fis à l'aide d'un t h e r m o m è t r e dont je m'é ta is 
m u n i de 95 à 102 degrés Fahrenheit (35 à 38 
degrés centigrades). Toutefois, comme les Chi 
nois n ' a p p r é c i e n t et ne règ len t la chaleur que 
d ' ap r è s leurs propres impressions, i l est facile 
de supposer que celle-ci est sujette à certaines 
variations. 

« Lorsque les œufs ont été soumis, pendant 
quatre ou cinq jours , à cette t e m p é r a t u r e , on les 
retire pour les vérif ier . Cette vér i f ica t ion se fai t 
d'une man iè r e assez s ingu l i è r e . Une des portes 
du b â t i m e n t est pe rcée de quelques trous de la 
dimension d'un œuf de canard. Les ouvriers 
p r é s e n t e n t les œufs un à un à ces ouvertures, 

et, les cons idéran t à travers le jour , ils jugent 
s'ils sont bons ou non. 

« Ceux qui sont clairs sont mis de côté. Les 
autres sont replacés dans les paniers et soumis 
de nouveau à l'action du feu. A u bout de neuf 
à dix jours, soit, c o n s é q u e m m e n t , quatorze ou 
quinze jours, à partir du commencement de l'o
pé ra t ion , on les retire et on les place sur les ta
blettes. Là , ils sont seulement recouverts d'une 
pièce d 'é toffe de coton, sous laquelle ils restent 
encore quinze jours , au bout duquel temps les 
jeunes canards crèvent leurs coquilles. Ces ta
blettes sont fo r t larges ; elles peuvent recevoir 
plusieurs mil l iers d 'œufs , et l 'on juge que, lors
que l 'éclosion a l ieu, ce doit être une chose 
assez curieuse à voir. » 

M . de la Gi ronn iè re , de son côté, a fait con
naî t re un autre p rocédé d'éclosion artificielle 
des œuf s de canard employé par les Indiens des 
Philippines, qui probablement se sont inspirés 
de ce qu i se pratique à l'île Chusan depuis un 
temps t r è s - r e c u l é . Seulement, tandis que les 
Chinois sont obl igés , sous leur climat, d'avoir 
recours à la chaleur art if icielle, les Tagales de 
L u ç o n , dans les régions tropicales, n'ont, en 
quelque sorte, qu ' à laisser agir la nature. 

« Dans quelques villages, di t M . de la Giron
nière ( I ) , les habitants s'occupent presque exclu
sivement de l ' éduca t ion du canard pour faire le 
commerce des œ u f s . Ils ont un moyen de leur 
invention pour pratiquer l 'œuvre de l'incuba
t ion . Cette industrie s ingu l iè re , que j ' a i étudiée 
avec soin, me semble mér i t e r une petite des
cr ip t ion . 

« Les habitants du bourg de Payteros, situé à 
l ' en t rée du lac, sur un des bras du Pasig, se l i 
vrent p a r t i c u l i è r e m e n t à l 'éducat ion du canard. 
Chaque p ropr i é t a i r e a un troupeau de 800 à 
1,000 canes, qui lu i produisent chaque jour 800 
à 1,000 œ u f s , un par cane. Cette grande fécon
dité est due à la nourr i ture qu'on leur donne. 

« Un seul Indien est c h a i g é de pourvoir à la 
subsistance de tout le troupeau. I l pêche tous 
les jours, dans le lac, une grande quantité de 
petits coquillages; i l les concasse et les jette 
dans la r iv iè re , dans un lieu circonscrit par des 
bambous flottants qu i servent de limite à son 
troupeau et e m p ê c h e n t ses canards de se mêler 
à ceux des voisins. 

« Les canes vont au fond de l'eau chercher 
leur nour r i tu re ; et, le soir, au premier son de 

(1) De La Gironnière, Annales de l'agriculture des co
lonies et des régions tropicales, p. 205. 
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Y Angélus, on les vo i t sor t i r e l l e s - m ê m e s de l 'eau 
et se ret i rer dans une petite cabane pour y pon
dre leurs œ u f s et y passer la n u i t . 

« A p r è s t rois ans, la s t é r i l i t é s u c c è d e à cette 
grande f é c o n d i t é , et i l f au t alors renouveler 
c o m p l è t e m e n t le t roupeau . Ce n'est pas l ' o p é r a 
tion la moins curieuse de cette indus t r i e , qu 
rappelle les fours des É g y p t i e n s pour l ' é c lo s ion 
des œ u f s . Cependant la m é t h o d e des Indiens est 
toute d i f f é r e n t e ; elle est de leur inven t ion , 
comme on va pouvo i r en j u g e r . 

« Quelques Indiens ont p o u r un ique profes
sion de faire é c l o r e des œ u f s ; c'est u n m é t i e r 
qu'ils apprennent, c o m m e ils apprendraient ce
lu i de menuisier ou de charpent ier ; on pour ra i t 
les nommer des couveurs. 

« Près de la maison de c e l u i q u i a r é c l a m é 
les soins d 'un couveur, dans u n l ieu chois i , b ien 
abrité du vent et e x p o s é toute la j o u r n é e au so
leil , le couveur fa i t const ru i re une peti te cabane 
de paille, de la f o r m e d'une ruche ; i l n 'y laisse 
qu'une petite ouverture, celle absolument n é 
cessaire pour s ' in t rodui re dans la ruche . 

« On l u i confie m i l l e œ u f s , m a x i m u m q u ' i l 
puisse faire é c l o r e en une seule c o u v é e , de mau
vais chiffons et de la balle de r iz s é c h é e au fou r . 
11 sépare ses œ u f s de d ix en d i x , les renferme 
par dix dans un c h i f f o n avec une certaine quan
tité de balle. A p r è s cetle p r e m i è r e o p é r a t i o n , i l 
place une forte couche de balle au f o n d d'une 
caisse de bois de 5 à 6 pieds de longueur sur 3 
de largeur, ensuite une couche d ' œ u f s ; et i l 
continue en a l te rnan t , j u s q u ' à ce q u ' i l y ai t l ogé 
les cent petits paquets. I l t e rmine par une 
épaisse couche de balle et une couverture. 

« Cette caisse do i t l u i servir de l i t et la cabane 
de prison, pendant t o u t le temps n é c e s s a i r e à 
l ' incubation. 

«On in t rodu i t tous les j o u r s par l ' ouver tu re , 
que l 'on referme ensuite avec soin, les a l iments 
qui lui sont n é c e s s a i r e s . 

« C h a q u e trois ou quatre j o u r s , i l change ses 
œufs de place; i l me t en dessus ceux q u i é t a i e n t 
en dessous. 

« Le d i x - h u i t i è m e ou le d i x - n e u v i è m e j o u r , 
lorsqu'il c ro i t que l ' i ncuba t ion est à sa d e r n i è r e 
pér iode, i l pra t ique une pet i te ouver ture à sa 
cabane pour y laisser p é n é t r e r un rayon de l u 
mière ; i l y p r é s e n t e quelques œ u f s , les examine, 
et juge, au plus ou moins de transparence, et à 
des signes que ceux q u i exercent cette indus 
trie connaissent seuls, si l ' i n c u b a t i o n est c o m 
plè te . 

« L o r s q u ' i l en est a ins i , son t rava i l est presque 

e r m i n é , i l n'a plus de p r é c aut ions à prendre . I l 
sort de la cabane, i l r e t i r e ses œ u f s de la caisse, 
et i l les casse un par u n . Les petits canards, aussi 
for ts que s'ils é t a i e n t éc los sous leur m è r e , cou
rent i m m é d i a t e m e n t à la r i v i è r e . 

« L e l endemain , l ' I n d i e n s é p a r e soigneuse
men t les m â l e s des femelles. Ces d e r n i è r e s 
seulement sont c o n s e r v é e s ; les m â l e s sont re
j e t é s . 

« L e s h u i t premiers j ou r s , on n o u r r i t lesjeunes 
canes de petits papil lons de n u i t , q u i vol t igent 
le soir en si grande q u a n t i t é , en suivant le cours 
de la r i v i è r e , q u ' i l est facile de s'en procurer 
autant q u ' i l est n é c e s s a i r e . On leur donne en
suite des coquil lages, et, a u s s i t ô t qu'elles com
mencent à pondre, elles ne s ' a r r ê t e n t plus pen
dant trois ans. 

« On comprendra f ac i l emen t que dans u n c l i 
m a t b r û l a n t comme celui des Ph i l ipp ines , dans 
une cabane soigneusement f e r m é e , e x p o s é e à 
un soleil ardent , avec la p r é s e n c e cont inuel le 
d ' un h o m m e , i l se produise et se conserve une 
chaleur tou t à f a i t convenable pour l ' i ncuba t ion 
des œ u f s . Aussi le plus remarquable dans cette 
m é t h o d e n'est pas le r é s u l t a t de l ' i n c u b a t i o n , 
mais c'est que les Indiens aient su a p p r é c i e r et 
t rouver les moyens que la nature met ta i t à leur 
p o r t é e . 

LES AIX — AIX. 

Die Schmuckenten, the Mandarin-Ducks. 

Caractères. — Le prix de la beauté doit, à 
mon avis, ê t r e d é c e r n é au canard de la Caroline. 
Le genre aix, dont i l est le type, p r é s e n t e les ca
r a c t è r e s suivants : corps a l l o n g é ; cou mince , de 
longueur moyenne; t ê t e f o r t e ; bec assez cour t , 
mince , un peu moins long que la t ê t e , à onglet 
fo r t emen t r e c o u r b é , su rp lomban t u n peu la 
mandibule i n f é r i e u r e ; jambes courtes, é p a i s s e s , 
i n s é r é e s assez en a r r i è r e ; ailes de longueur 
moyenne, é t r o i t e s , a i g u ë s , les deux p r e m i è r e s 
r é m i g e s é t a n t les plus longues; queue longue, 
f o r t e , l a rge , t r è s - a r r o n d i e , f o r m é e de seize 
p lumes ; p lumage b r i l l a n t , v ivement c o l o r é , les 
plumes de l ' occ ipu t f o r m a n t une huppe t o m 

bante ; lo rums nus. 

L'AIX DE LA CAROLINE — AIX SPONSA. 

Die Brautente, the American Summer-Duck. 

Caractères. — L'aix ou canard de la Caroline 
(fig. 183) m â l e , est un des plus beaux oiseaux q u i 
existent. U a le hau t de la t ê t e et les joues, entre 
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l 'œil et le bec, d'un vert foncé b r i l l an t ; les côtés 
de la tête et une grande tache sur les côtés du 
cou d 'un vert pourpre, à reflets b leuâ t res ; les 
plumes de la huppe d'un vert doré , m a r q u é e s de 
deux bandes blanches, é t ro i tes , se prolongeant 
en avant, l 'une au-dessus, l'autre au-dessous de 
l 'œi l ; les cô lés du haut du cou et du haut de la 
poitrine d'un b r u n - c h â t a i n vi f , pa r semés de pe
tites taches blanches; les scapulaires, les r émi 
ges primaires et les rectrices à reflets bleu-pour
pre, passent au vert et noir de velours; les plu
mes interscapulaires, celles du bas du dos et les 
couvertures supé r i eu res de la queue d'un vert 
noir ; quelques- unes des couvertures la téra les de 
la queue, é t ro i tes , a l longées , d'un o rangé rou
g e â t r e ; les sous-caudales brunes; la gorge, le 
menton, une bande qui entoure le haut du cou, 
le mi l ieu de la poitrine et du ventre blancs; les 
flancs d'un gris j a u n â t r e , f inement moi rés de 
no i r ; quelques plumes, plus longues que les 
autres, noires et b o r d é e s d 'un large liséré blanc; 
l 'œil rouge v i f ; les paup iè re s rouge-orange; le 
bec j a u n â t r e au m i l i e u , d 'un r o u g e - b r u n â t r e 
foncé à la base, noir à la pointe; les pattes d'un 
jaune r o u g e â t r e . Cet oiseau a 48 cent, de 
ong et 76 cent, d'envergure ; la longueur 
de l'aile est de 24 cent., celle de la queue de 11 . 

La femelle, un peu plus petite que le mâ le , 
n'a pas de huppe; elle a le dos d 'un brun ver
dâ t r e foncé , à reflets pourpres, var ié de grandes 
taches, la tê te v e r d â t r e ; le cou gris b r u n â t r e ; 
la gorge blanche; la poitrine blanche, t ache tée 
de b r u n ; le ventre e n t i è r e m e n t blanc ; l 'œil en
t o u r é d'un large cercle blanc, qu i se prolonge, 
en a r r i è re , en une ligne de m ê m e couleur, jusque 
dans la région auriculaire. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aix de la 
Caroline habite tous les É ta t s -Un i s , depuis la 
Nouvel le-Écosse, au nord. Dans ses migrations, 
i l arrive r é g u l i è r e m e n t dans l ' A m é r i q u e centrale 
et dans les Indes occidentales. On le trouve en 
hiver dans les États du centre des Éta t s Unis. 
[1 n ' é m i g r e que des con t rées d 'où la r igueur de la 
saison le chasse, et i l demeure toute l ' année 
dans les endroits où les eaux restent libres. On a 
t ué , à plusieurs reprises, des individus de cette 
espèce en Europe, en Angleterre, en France, en 
A m é r i q u e ; i l est probable qu'ils n'arrivaient 
point directement d ' A m é r i q u e , mais bien de 
quelque j a rd in zoologique, d 'où ils s 'é ta ient 
échappés . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les m œ u r s 
et les allures gracieuses de l'aix de la Caroline 
concordent parfaitement avec la b e a u t é de son 

plumage. I l r éun i t en lu i to iles les qualités qui 
peuvent nous faire priser un palmipède. Bien 
que ses pattes soient insérées t rès en arrière, i l 
marche rapidement, dans tous les cas aussi bien 
que notre canard sauvage ; en m ê m e temps, i l 
remue la queue d'une façon toute part iculière; 
i l nage avec grâce et sans efforts apparents. 
I l vole aussi bien que les autres anatidés, mais 
son vol se distingue de celui de la plupart de 
ses congénères par ses nombreuses variations. 
D'après Audubon, l'aix de la Caroline vole au 
mil ieu des branches ?ussi légèrement que le 
pigeon voyageur. Vers le soir, on le voit glisser 
comme une flèche dans la cime des arbres. En 
cas de danger, i l plonge. Le mâle le fait même 
lorsqu'il se joue sous les yeux de sa femelle, ou 
lorsque, dans un transport de jalousie, i l pour
chasse un r ival . Sa voix est un pipiii très-har
monieux, doux, t r a î n a n t ; le cr i d'avertissement 
du mâle est un houic houic assez sonore. Sous le 
rapport de la finesse des organes des sens, l'aix 
ne le cède à aucun ana t idé . U craint moins 
l 'homme que notre canard sauvage ; i l se laisse 
diffici lement chasser ou éloigner de l'endroit où 
i l niche d 'habitude; i l y revient lois même 
qu'on a construit des habitations dans son voi
sinage i m m é d i a t ; mais lorsqu' i l est poursuivi, i l 
devient b ien tô t prudent et craintif ; i l emploie 
toutes les ruses en usage chez ses congénères 
pour assurer son salut. 

En l ibe r té , l 'aix de la Caroline se nourrit de 
graines, de jeunes pousses de plantes aquatiques, 
de céréa les , de vers, de mollusques, d'insectes 
qu ' i l happe dans l 'air ou qu ' i l trouve au milieu 
des feuilles qui jonchent le sol ; i l mange aussi 
de petits reptiles et d'autres vertébrés sembla
bles; en un mot, son r é g i m e est aussi varié que 
celui du canard sauvage. En captivité, i l se con
tente de grains ou de poissons; mais i l s'habi
tue b ien tô t à manger de tous les aliments que 
l 'homme consomme l u i - m ê m e . 

C'est avant et pendant la saison des amours 
que l'aix de la Caroline déploie toute sa beauté, 
toute sa g râce . Vers le mois de mars, les famil
les se sépa ren t et chaque couple cherche un en
droit convenable pour nicher. I l parcourt les 
forê ts , s'abat sur les arbres élevés dont le tronc 
lu i pa ra î t creux ; i l marche sur les branches et 
visite chaque trou qu ' i l rencontre. Le plus sou
vent, notre oiseau s'empare d'un nid du grand 
pic impér ia l ; parfois, i l doit se contenter d'un 
nid a b a n d o n n é d 'écureu i l , quelquefois même 
d'une simple crevasse de rocher. La femelle pé
n è t r e dans ces trous avec une agilité incroyable, 
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lors m ê m e que l 'ouver ture en semble t rop petite 
pour l u i l iv re r passage, et elle sait à mervei l le 
en disposer l ' i n t é r i e u r pour en faire u n n i d . 
Tandis qu'el le fou i l l e chaque t r o u , le m â l e se 
tient au dehors, en sentinelle, l 'appelle avec 
des cris de tendresse, l 'aver t i t des dangers q u i 
peuvent la menacer et l u i donne ainsi le temps 
de f u i r . Une demeure convenable, une fois t r o u 
vée, sert pour plusieurs a n n é e s . C'est probable
ment la femelle qui y revient ainsi tous les p r in 
temps, et q u i d é f e n d son domic i le contre tou t 
intrus. Cependant, i l est rare de vo i r des aix de 
la Caroline se bat tre aux environs de leur n i d ; 
c'est g é n é r a l e m e n t sur l 'eau que se l iv ren t des 
combats. C'est là que le m â l e é t a l e toutes ses 
grâces sous les yeux de sa femel le ; c'est là q u ' i l 
se rengorge, et qu 'en agitant gracieusement la 
tête de côté et d 'autre i l cherche à captiver sa 
compagne. Lorsque l 'accouplement a eu l i eu , on 
voit les deux é p o u x nager de concert , se cares
ser mutuellement du bec. De temps à autre , le 
mâle s'élève au-dessus de l 'eau, bat des ailes, 
remue le cou et la t ê t e en poussant des cris de 
tendresse. Un autre m â l e se m o n t r e - t - i l , c'est 
le signal d'une batai l le . Pendant cette p é r i o d e 
de la lune de m i e l , le couple vient visiter son 
nid plusieurs fois par j o u r ; la femelle y t ravai l le , 
met tout en ordre, et au commencement d ' av r i l , 
de mai dans les É l a t s d u no rd , elle commence à 
couver. Pendant ce temps, le mâle assiste la f e 
melle. Lorsque celle-ci est dans le n i d , i l vole 
aux alentours, la huppe t a n t ô t a b a i s s é e , t a n t ô t 
relevée et caquette avec elle de la f a ç o n la plus 
tendre. La ponte est de sept à douze œ u f s , pet i ts , 
allongés, à coqui l le dure et lisse, d 'un blanc pu r 
ou d'un blanc j a u n â t r e . La d u r é e de l ' i ncuba t ion 
est de v ing t -c inq à v ingt -s ix j ou r s . 

Aussitôt que le dernier œ u f a é t é pondu, la 
femelle tapisse le f o n d de son n i d de duvet, et 
chaque fois qu'elle abandonne sa c o u v é e , elle a 
soin de l 'en r ecouvr i r . El le est seule c h a r g é e de 
tous les soins à donner à sa p r o g é n i t u r e . Le 
mâle ne se compor te pas au t rement que le ca
nard sauvage m â l e ; i l abandonne sa femelle 
lorsque l ' i ncuba t ion commence , se j o i n t à ses 
semblables, erre avec eux et se r end vers que l 
que pièce d'eau pour y passer le temps de la 
mue. Celle-ci , c o m m e n c é e en j u i l l e t , est t e r m i 
née au m i l i e u de septembre ; le plumage du 
mâle ne d i f f è re à ce m o m e n t de ce lu i de la f e 
melle que par le b r i l l a n t de ses couleurs . 

Un ouvr ier ayant r a c o n t é à W i l s o n que l 'aix 
de la Caroline t ransporta i t ses petits à terre dans 
son bec, ce naturaliste ne l i t aucune d i f f i c u l t é à 
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admettre ce r é c i t . A u d u b o n n'a é levé à ce sujet 
aucune objec t ion , mais i l a joute e x p r e s s é m e n t 
que lorsque le n i d est s i t ué au-dessus de l 'eau ou 
d 'un é p a i s tapis de gazon, les jeunes saulent, en 
bas d ' e u x - m ê m e s . Je crois que c'est tou jours 
ainsi qu ' i ls qu i t ten t le t r o u où ils sont é c l o s . Us 
passent leur p r e m i è r e jeunesse comme les j e u 
nes canards sauvages de nos c o n t r é e s , seulement 
ils ont à redouter en plus les grands reptiles, 
no t ammen t les al l igators et les grandes tor tues. 
A la f in d'octobre, i ls muen t et re jo ignent 
alors leur p è r e , q u i vient de r e v ê t i r s o n p lumage 
de noces. 

W i l s o n et d'autres auteurs disent que l 'on ne 
rencontre jamais les aix de la Caroline en gran
des bandes, et qu ' i ls f o r m e n t au plus de petites 
f ami l l e s ; A u d u b o n assure le contrai re , s'ap-
puyant sur ses propres observations, et d i t en 
avoir vu des vols de plusieurs centaines d ' i n d i 
vidus. 

Chasse. — La chair de l 'a ix de la Caroline 
passe p o u r ê t r e d é l i c i e u s e , du mois de septembre 
j u s q u ' à l ' e n t r é e de l 'h iver . Aussi chasse-t-on par
tout cet oiseau, et à l ' é p o q u e des chasses, en 
voit-on des mi l l i e r s a p p o r t é s sur les m a r c h é s . 

C a p t i v i t é . — L'aix de la Caroline se fa i t plus 
rapidement à la cap t iv i t é que les autres a n a t i d é s . 
I l se soumet aux condit ions nouvelles que l u i 
f a i t la perle de sa l i b e r t é , m ê m e lo r squ ' i l est pris 
adulte. U apprend à r e c o n n a î t r e un ami dans 
son m a î t r e ; i l arr ive quand on l 'appelle, e i on 
peut rapidement l 'habi tuer à sor t i r et à rent rer . 
En ou t re , i l se r ep rodu i t f ac i l ement , si on le met 
dans de bonnes condi t ions . I l ne p a r a î t pas 
qu 'on ait encore p e n s é , en A m é r i q u e , à domes
t iquer cette e s p è c e , par la raison probablement 
qu'elle est pa r tou t t r è s - c o m m u n e à l ' é t a t sau
vage. I l n 'y a aucun doute qu 'on ne puisse peu 
à peu en fa i re un oiseau de basse-cour, c o m m e 
tendent à le prouver toutes les observations q u i 
ont pu ê t r e faites dans les j a rd ins zoologiques. 
Cependant, j e conseillerais moins la domestica
t ion de cet oiseau que son acc l imata t ion . Pour 
peupler u n parc, i l do i t ê t r e p r é f é r é à tous les 
autres a n a t i d é s exotiques , non-seulement à 
cause de sa b e a u t é , mais encore et sur tout à 
cause de la f ac i l i t é avec laquel le i l se r e p r o d u i t . 
U n autre m o t i f de p r é f é r e n c e , c'est que l ' ins t inc t 
de mig ra t i on est chez l u i moins d é v e l o p p é que 
chez les autres. U ne serait pas d i f f i c i l e , j e crois , 
de l 'accl imater sur nos p i è c e s d'eau. D é j à les 
amateurs peuvent s'en p rocu re r à des p r ix t r è s -
bas, et ces oiseaux r é c l a m e n t si peu de soins 
qu ' i ls p r o s p è r e n t , m ê m e chez les é l e v e u r s les 
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moins compé ten t s . Je ne saurais donc trop le 
recommander. 

L'AIX MANDARIN — AIX GALE1UCULATA. 

Die iJandatinenenle, the Mandarin-Duck. 

L'aix de la Caroline est représenté dans l'an
cien monde par l 'aix ou canard mandarin. Le 
mâle possède, outre la huppe, une collerette la
té ra le , simulant une c r in i è re , et porte sur le dos 
deux sortes d 'éventai ls fo rmés par les rémiges 
du bras élargies et d isposées verticalement; 
aussi, a-t-on voulu en faire un genre à part, le 
genre Cosmonessa.Mais,les di f férences qui existent 
entre celte espèce et la p récéden te ne sont sen
sibles que quand l'une et l 'autre ont revêtu leur 
plumage de noces : pour le reste, ces deux o i 
seaux se ressemblent tellement que je ne puis 
admettre un pareil d é m e m b r e m e n t . 

C a r a c t è r e s . — L ' a i x mandarin mâle a la huppe 
verte et bleu pourpre en avant, brune et verte 
en a r r i è r e et sur les côtés ; de l 'œil à l 'occiput, une 
large bande jaune-brun en avant, blanc j a u n â t r e 
en a r r i è r e , se prolongeant sur la huppe en une 
ligne é t r o i t e ; les plumes longues et pointues de 
la c r in ière rouge-cerise; la partie a n t é r i e u r e du 
cou et les côtés du haut de la poitrine d 'un rouge 
b r u n ; les plumes du dos d'un brun clair; les 
plumes redressées et étalées en éventail d'un 
bleu d'acier sur les barbes externes, d'un jaune 
b r u n â t r e sur les barbes internes et bo rdées do 
blanc et de n o i r ; les côtés de la poitrine mar
qués de quatre raies transversales, deux noires 
et deux blanches ; les flancs moi rés d'une teinte 
foncée sur un fond j a u n â t r e ; la face in fé r ieure 
du corps blanche; les r émiges d'un gris b r u n â 
tre, bo rdées de blanc en dehors; l 'œil rouge-
j a u n â t r e ; le bec rouge, b l a n c h â t r e à la pointe ; les 
tarses d 'un jaune rouge. 

La femelle ressemble à un tel point à celle de 
l'aix de la Caroline, qu ' i l faut ê t r e connaisseur 
pour la distinguer à p r e m i è r e vue. Elle est d'une 
teinte plus pâle , d'un j a u n â t r e fauve plus intense; 
le cercle c i rcumoculairc , ainsi que la ligne qu i 
va de l 'œil à l 'occiput sont moins p r o n o n c é s . Je 
n'ai pas pu remarquer d'autres d i f f é rences . 

A la fin de mai , au plus tard au commence 
ment de j u i n , le m â l e revêt son plumage d 'é té , 
et i l devient alors diff ici le de le distinguer d'avec 
la femelle. I l me semble que ce plumage d ' é t é 
passe au plumage de noces moins par une vér i 
table mue que par un changement de colora
t ion des plumes dé jà exislantes, avec apparit ion 
des plumes d'ornement. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aix man
darin habite le nord de la Chine, le bassin de 
l 'Amour et le Japon; de là, i l émigré tous les 
hivers dans le sud de la Chine. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Auxyeuxdes 
Chinois, cet oiseau passe pour le symbole de la 
fidélité conjugale; aussi, figure-t-il dans les cor
tèges nuptiaux, en f e rmé dans une cage tout or
n e m e n t é e , et i l est offert aux jeunes époux 
comme un p résen t du plus haut pr ix . I l est donc 
en grande estime chez les habitants du Céleste 
Empire . C'est sans doute pour cette raison qu'il 
est si diff ici le de se le procurer. Un ami de Ben
nett, en réponse à une demande qui lui en était 
faite, écr ivai t q u ' i l serait plus facile d'envoyer à 
Sidney deux paires de mandarins, que deux pai
res d'aix mandarins, et la Société zoologique de 
Londres dut payer les deux premières paires 
qu'elle r e ç u t le pr ix fabuleux de soixante-dix l i 
vres sterling. Mais c'est g r âce à cet achat que 
nous voyons actuellement ce superbe oiseau 
dans toutes les m é n a g e r i e s , où i l se multiplie 
chaque a n n é e . On n'a pas encore pu obtenir sa 
reproduction en Allemagne, mais, en Hollande, 
on en élève chaque a n n é e de cinquante à cent 
individus; leur pr ix est t o m b é à environ quatre-
vingt-dix francs la paire, et va en diminuant tous 
les ans. 

Schrenk nous a fai t conna î t re les habitudes 
de l 'aix mandarin en l ibe r té . « Cet oiseau, dit-il, 
que l 'on savait n'exister qu'en Chine et au Ja
pon, nous l'avons t rouvé en nombre dans le 
bassin de l 'Amour , assez loin vers le nord. Il 
arrive j u s q u ' à l 'embouchure de l 'Amour; toute
fois, i l est inconnu des Giljakes du village de 
Kalghe, ce qu i prouve simplement que son ap
parit ion dans la locali té est rare : peut-être n'y 
a- t - i l que quelques paires qui s'avancent aussi 
loin vers le pôle . Mais, en remontant le fleuve, 
on voit cet oiseau devenir bientôt plus commun, 
et on le rencontre t r è s - f r é q u e m m e n t au con
fluent de l 'Ussuri, sur les bords de cette rivière 
et sur ceux du cours s u p é r i e u r de l 'Amour. Dans 
le bassin in f é r i eu r de l 'Amour , i l n'arrive qu'à 
la fin d'avril ou au commencement de mai, et i l 
y demeure j u s q u ' à la fin d 'août . A cette époque, 
ou m ê m e auparavant, i l v i t par bandes plus ou 
moins nombreuses. I l est alors for t défiant, et ne 
se laisse presque jamais approcher à portée de 
fus i l . Lorsque ces bandes s'envolent, la tête est 
eu rangs t r è s - s e r r é s , tandis que la queue est 
plus l âche et d isposée en plusieurs files isolées. 
Lorsqu'une de ces bandes passe dans l'air à une 
faible hauteur, elle fai t entendre un bruit ana-
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logue à ce lu i d u vent. Plusieurs fo is , j ' a i v u des 
aix mandarins p e r c h é s sur des arbres; c'est 
là une p a r t i c u l a r i t é q u i leur est commune avec 
l'aix de la Carol ine. » 

C a p t i v i t é . — Les m œ u r s de cet oiseau en cap
tivité nous sont m i e u x connues : elles d i f f è r e n t 
peu de celles de l ' e s p è c e que nous avons d é c r i t e 
p r é c é d e m m e n t . L ' a ix manda r in cependant pa
raît moins gracieux que celui de la Caroline, 
bien qu ' i l ait le po r t majes tueux. En le voyant 
près d'un aix de la Caroline, on d i r a i t quelque 
garçon é p i c i e r e n r i c h i , à c ô t é d 'un homme rée l 
lement d i s t i n g u é . I l a presque la d é m a r c h e , les 
allures, la voix de l ' a ix de la Carol ine, mais le 
tout est plus l o u r d , plus grossier. Le m â l e , sur
tout à l ' é p o q u e des amours , p a r a î t plus s ingu
lier que gracieux. L ' a i x de la Caroline est p a r é , 
l'aix mandarin est s u r c h a r g é d'ornements ; on 
ne peut nier cependant que celui-ci ne soit beau 
à voir, q u ' i l ne plaise à beaucoup de personnes. 
surtout lorsque, hochant la t ê t e , redressant la 
huppe, é ta lan t la c r i n i è r e , i l fa i t la cour à sa fe 
melle. U entre en amour un peu plus t a rd que 
l'aix de. la Caroline ; mais à ce moment , i l se com
porte absolument comme l u i , et on peut fac i l e 
ment se convaincre q u ' e n l i b e r t é , i l ne do i t nicher 
que dans les creux des troncs d'arbres. Ses œ u f s 

ne peuvent ê t r e d i s t i n g u é s de ceux de l 'a ix de la 
Caroline: i l en est de m ê m e des jeunes avant de 
la mue. 

LES SOUCHETS — SPATULA. 

Die Lôffelenten, the Shoveller-DucTts. 

Caractères. — L'évasement que prend la 
mandibule s u p é r i e u r e à son e x t r é m i t é , le grand 
développement des lamelles q u i en garnissent 

les bords, la disposi t ion f inemen t p e c t i n é e de 
ces lamelles, consti tuent les c a r a c t è r e s essentiels 
de ce genre, q u i ne peut se confondre avec au
cun autre de la f a m i l l e . Les souchets ont en effet 
un bec plus long que la t ê t e , t r è s - é t r o i t à la 
base, t r è s - l a r g e et t a i l l é en cu i l l e r dans la m o i 
tié a n t é r i e u r e , d é p r i m é vers le m i l i e u , garni sur 
ses bords de lamelles t r è s - f ines et t r è s - l o n g u e s , 
et pourvu d'onglets pet i ts . Leurs ailes sont l on 
gues et a i g u ë s ; leur queue l é g è r e m e n t c u n é i 
forme, et leurs tarses minces , à peine aussi longs 
que le doigt in te rne . 

LE SOUCHET COMMUN — SPA TU LÀ CLYPEATA. 

Die Lôffelente, the Shoveller-Duck. 

C a r a c t è r e s . — Le souchet c o m m u n (fig. 184) 
mâle a l a l ê t e e l l e haut du cou d 'un vert f o n c é ; la 

nuque, le dos, les petites scapulaires b o r d é s de 
gris c l a i r ; le bas du cou, la gorge,les sus-alaires 
les plus internes, blanches, les autres d 'un bleu 
c l a i r ; le m i r o i r ver t , à é c l a t m é t a l l i q u e , l i m i t é 
en avant par une large bande blanche ; le bas d u 
dos et le c roup ion d 'un vert n o i r ; la po i t r ine et 
le ventre d 'un b r u n c h â t a i n , les couvertures i n 
f é r i e u r e s des ailes n o i r e s ; les r é m i g e s b r u n â 
tres; les rectrices m é d i a n e s brunes, à rachis 
b l a n c h â t r e ; les l a t é r a l e s blanches sur une plus 
ou moins grande surface; l 'œil j aune d o r é ; le 
bec n o i r ; les tarses d 'un jaune orange. Cet o i 
seau a 52 cent, de long et 82 cent, d 'envergure ; 
la longueur de l 'ai le est de 29 cent. , celle de la 
queue de 7. 

La femelle est d 'un gris fauve, v a r i é de taches 
f o n c é e s ; elle a la part ie s u p é r i e u r e de l 'aile 
grise ; le m i r o i r é t r o i t et d ' un gris vert ; le bec 
n o i r â t r e , avec les bords d 'un rouge p â l e . Le p l u 
mage d ' é t é du m â l e ressemble beaucoup à la 
l ivrée de la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le SOUchet 
c o m m u n est un oiseau de la zone t e m p é r é e ; on 
ne rencontre dans l ' e x t r ê m e N o r d que des i n d i 
vidus é g a r é s . I l habite toute l 'Europe , depuis le 
sud de la N o r w é g e . E n A m é r i q u e , on le trouve 
dans tous les É t a t s - U n i s , à par t i r du Canada. De 
là, i l é m i g r é tous les hivers et arr ive au M e x i 
que, dans le n o r d et dans le sud de l ' A f r i q u e , 
dans le sud de la Chine et aux Indes. T r è s - c o m 
m u n dans la Prusse orientale, en Pologne, en 
Danemark, en Hollande, i l se mon t re i s o l é m e n t 
dans l 'Al lemagne centrale ; mais, en hiver , on 
le voi t en grand nombre dans t o u t le m i d i de 
l 'Europe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le SOUChet 
a p p a r a î t dans nos pays à la fin de mars ou au 
commencement d ' av r i l , et commence à gagner 
le sud vers la fin d ' a o û t . U p r é f è r e les eaux 
douces aux eaux sa lées ; on le rencontre n é a n 
moins là où la mer est peu profonde, et i l 
s'y mont re plus oiseau de rivage que l a m e l l i -
rostre, car i l cour t , comme les p remie r s , sur le 
sol vaseux que la mer vient de laisser à d é c o u 
vert. Dans le nord de l ' Ê g y p t e , i l se t ien t t o u 
jours aux bords des lacs, barbotant dans la 
vase, tandis que ses c o n g é n è r e s peuplent , les 

' uns, les parties m a r é c a g e u s e s des l acs , les au
tres, les parties d é c o u v e r t e s et é l o i g n é e s de la 

r ive . 
Le souchet c o m m u n se r e c o n n a î t d é j à de lo in 

à son p l u m a g e ; mais i l ne d i f f è r e pas essentiel
lement des autres a n a t i d é s sous le rappor t des 
m œ u r s et des habi tudes . I l marche comme eux 
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assez rapidement; i l nage facilement et, vite; i l dres des plantes ; mais on a r emarqué que ces oi-
barbote souvent ; toutefois i l ne plonge qu'en seaux sont plus difficiles à conserver en captivité 
cas de nécess i té ; i l vole rapidement, moins ce- ' que les autres canards; qu'ils dépérissent, quel-
pendant que d'autres espèces plus petites. Son que abondante que soit la nourriture qu'on leur 
vol est peu bruyant. Sa voix est coassante ; on donne, et l 'on ignore encore quel est, en capti-
peut rendre le c r i du mâ le par woa, celui de la vi té , l 'aliment nécessaire à leur conservation. 

femelle, qui est plus bas, par wak 
Le souchet est un des canards les plus con

fiants, les moins t imides; i l se laisse facilement 
surprendre et i l se montre parfois presque stu 

D'après mes propres expér iences , les mâles ré
sistent mieux que les femelles, dont plus de la 
moit ié pér i t peu de temps après leur capture. Il 
est probable qu'en l iber té ils mangent de petits 

pide; mais quand i l a été chassé , i l devient animaux tellement délicats que nous ne pou-
craint i f et prudent. Naumann a reconnu qu'uu | vons plus les r e c o n n a î t r e dans l'estomac de l'oi-

printemps, alors qu ' i l a revê tu son plumage de 
noces, le mâ le se montre plus t imide q u ' à la f in 
de l ' é t é ; i l sait sans doute que les vives couleurs 
de ce plumage le t rahiront bien plus facilement 
que la teinte sombre de sa robe d ' é té . Les sou-
chets se r éun i s sen t rarement en grandes bandes. 
Même dans leurs quartiers d'hiver, je ne les ai 
vus que par petites famil les; souvent,cependant, 
plusieurs de ces familles é ta ien t rassemblées en 

un m ê m e l i eu . 
Nous ne savons pas au juste quelle est la 

nourr i ture habituelle ou p r é f é r é e du souchet; 
ce qu ' i l y a de certain c'est q u ' i l mange des vers, 
des insectes, des larves, du f ra i de poisson, 
des œufs de grenouille, des mollusques d'eau 
douce, et qu ' i l ne déda igne pas les parties ten-

seau après sa mort . Toujours est-il qu'on voit les 
souchets plus souvent que les autres barboter 
dans la vase et au mi l ieu des plantes aquatiques. 
Ils semblent manger du grain avec répugnance, 
et p r é fé re r un r é g i m e animal à un régime végé
tal . Plus que les autres anat idés , ils cherchent 
leur nourr i ture pendant la nui t . Le jour, ils se 
reposent sur les endroits sablonneux de la rive, 
p e r c h é s sur une patte ou couchés sur le ventre; 
ils dorment au mil ieu de la journée ; quand a 
nui t vient, ils s 'éveil lent, et si elle est favorable 
ils restent actifs presque sans interruption jus

qu'au lendemain mat in . . 
Le souchet commun niche rarement dans i 

sud et dans le centre de l'Allemagne. H est pi 
nombreux dans le nord, sans l'être autant queo 



Hollande. I l recherche pour s ' é t ab l i r les grands 
marais ; i l s'y rend dès son a r r i v é e dans le pays 
et commence aus s i t ô t à fa i re son n i d . « Dans les 
endroits d é c o u v e r t s du marais , d i t Naumann , 
là où l'eau est profonde, on voi t les m â l e s , trans
portés d 'amour, se battre entre eux avec ardeur ; 
car, d'ordinaire, une femel le a plusieurs pour 
suivants. S'envole-t-elle, a u s s i t ô t les m â l e s de la 
poursuivre dans les airs, j u s q u ' à ce qu ' enf in elle 
se soit d o n n é e à l ' u n d eux, et se soit r é f u g i é e 
avec l u i dans un l ieu é c a r t é . Mais elle ne c è d e 
que lorsque, é p u i s é e , elle a d û se laisser tomber 
sur l'eau. » Ces poursuites ne prennent fin que 
quand tous les souchets se sont a c c o u p l é s . Ce
pendant toute femelle q u i abandonne momenta-
ûément son n i d , voi t i m m é d i a t e m e n t à sa suite 

BHLUM. 

tous les m â l e s dont les femelles sont o c c u p é e s 
à couver. « Le souchet, cont inue N a u m a n n , 
ignore ce que c'est que la f idé l i t é conjuga le . 
Plusieurs fois j ' a i vu un souchet m â l e poursuivre 
une cane sauvage, tou t comme s'il se f û t agi 
d'une de ses c o n g é n è r e s . » J'ai souvent o b s e r v é 
parei l f a i t chez des indiv idus captifs . 

Le n id du souchet est é t a b l i , sur u n bouquet 
de joncs ou d'herbes, au m i l i e u d 'un marais , 
dans les roseaux qu i couvrent les bords d ' un 
fossé , sous un buisson, plus ou moins p r è s de 
l 'eau, parfois m ê m e dans les c é r é a l e s ; i l est f a i t 
de feuil les s è c h e s , d'herbes, de joncs , de r o 
seaux, et i l est assez p r o f o n d . La femelle le tapisse 
de duvet. Les œ u f s , au nombre de sept à qua
torze, sont o v o ï d e s , f inement grenus, lisses, 

I V - 408 
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ternes, d'un roux j a u n â t r e sale ou d'un blanc 
verdâ t re . La femelle les couve avec beaucoup 
d'ardeur; mais elle les abandonne, si elle est dé
r a n g é e pendant qu'elle couve. D'après Naumann, 
la durée de l ' incubat ion est de 22 à 23 jours. 
La croissance des petits dure environ quatre se
maines. 

LES CAIRINAS — CAIRINA. 

Die Moschusenten, the Musk-Ducks. 

Caractères. — Les cairinas ou canards mus
qués ont le corps cylindrique et a l l o n g é , le cou 
assez mince la tê te grosse, le bec relativement 
long et for t gibbeux à sa base, à onglet large et 
cour t ; la ligne naso-oculaire nue, couverte de 
grandes ver rucos i tés charnues; les jambes insé
rées fo r t en a r r i è re ; les ailes relativement cour
tes, obtuses, la t ro i s i ème r émige é t an t la plus 
longue; la queue grande, arrondie, f o r m é e de 
d i x - h u i t rectrices. 

LE CAIRINA MUSQUÉ — CAIMNA MOSCHATA. 

Die Moschusente, die tûrkische Ente, the Musk-Duck. 

Au nombre des anatidés domestiques figure 
une espèce qui , dans sa patrie, est à l ' é ta t de 
capt ivi té depuis l ' an t iqu i té la plus r e c u l é e ; c'est 
le canard musqué, appe lé aussi canard turc ou de 
Barbarie. D'où viennent ces noms? je ne pour
rais le dire. Cet oiseau n'a pas la moindre odeur 
de musc, et ce ne sont nullement les Turcs qui 
nous l 'ont fait c o n n a î t r e . On aurait m ê m e mieux 
fait de rendre domestique une autre espèce que 
cet oiseau lourd et querelleur. 

C a r a c t è r e s . — Le cairina m u s q u é mâle a le 
haut de la tê te d'un vert b r u n â t r e ; le dos, les ai
les et le reste de la face s u p é r i e u r e du corps d'un 
vert mé ta l l ique , à reflets violet-pourpre; les r é 
miges vertes, à reflets bleu d'acier f o n c é , les 
couvertures des ailes en grande partie blanches ; 
le dessous du corps d'un b run noi râ t re terne, 
les couvertures i n f é r i eu re s de la queue d'un 
vert b r i l l an t ; l 'œil jaune, les parties nues de la 
ligne naso-oculaire d 'un noir b r u n â t r e , les ver
rucos i t é s rouge foncé , t achées de noi r ; le bec 
n o i r â t r e , avec une bande transversale d'un blanc 
b l euâ t r e en avant des narines et la pointe couleur 
de chair. I l a 88 cent, de long, et l m , 2 9 d'enver
gure ; la longueur de l'aile est de 40 cent , celle 
de la queue de 2! . La femelle est beaucoup plus 
petite que le mâ le , mais elle porte la m ê m e l i -
n é e . 

L 'espèce à l 'é tat de domest ic i té offre des va
r ié tés assez nombreuses, on trouve des individus 
d'un noir foncé , d'autres tachetés de blanc, etc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le cairina 
m u s q u é habite une grande partie de l'Amérique 
du Sud, depuis le Paraguay ju squ ' à la Guyane. 

S l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On le 
trouve à l'embouchure des fleuves, sur les cours 
d'eau, dans les marais des savanes, dans les ma
récages qui sont au mi l ieu des déserts. Le prince 
de W i e d le rencontra dans les anses solitaires et 
tranquilles des fleuves qui traversent les forêts 
vierges, et sur les bancs de sable de la côte; 
Schomburgk le vi t à une altitude de 500 mètres, 
au-dessus du niveau de la mer. 

Tous les voyageurs qui ont pu voir le cairina 
m u s q u é en l iber té , vantent à l'envi ses quali
t é s ; ils s'accordent à voir en l u i un oiseau beau, 
vi f , in té ressan t à observer, dont la chasse est 
amusante et la chair t rès-bonne à manger. 

« P e n d a n t la chaleur du j o u r , dit Schom
burgk, i l recherche un endroit ombragé sur la 
rive ou sur un banc de sable; le matin et le 
soir, i l est en quê te des poissons, des mollus
ques, des algues, des plantes aquatiques, dont 
i l se nour r i t . I l passe la nuit sur des arbres éle
vés, et i l s'y r é fug ie aussi lorsqu'on l'effraye pen
dant le j o u r ; ceux mêmes .qu i passent la journée 
dans les marais des savanes s'envolent au cou
cher du soleil vers les oasis ou vers les bords des 
r iv ières , pour y dormir sur des arbres. 

« Son vol est e x t r ê m e m e n t rapide , et tou
jours lourd , mais assez for t , assez semblable à 
celui que font les perdrix quand elles s'envolent.1 

« L a saison des amours pousse les mâles à se 
livrer de violents combats, du moins avons-
nous t rouvé à cette époque de grandes étendues 
de terrain couvertes de plumes de ces oiseaux. Le 
nid est établ i près de la r ive , tantôt dans un 
tronc d'arbre creux, t an tô t sur des branches. La 
femelle se montre t rès-soucieuse de ses petits; 
au moindre danger, elle les fait cacher, et quand 
le danger est passé , elle les appelle auprès d'elle 
par des cris tout particuliers. » 

Schomburgk a t rouvé des cairinas musqués 
avec leurs petits au mois de mai, comme au 
mois de septembre. 

Chasse. — Les Rotocoudos sont fort amateurs 
de la chair du cairina m u s q u é ; mais, au dire du 
prince de Wied , ils n'ont que rarement le bon 
heur de pouvoir s'emparer d'un de ces oiseaux 

Les blancs ne les chasse nt pas moins active
ment ; ils les t i rent principalement le soir à 
l ' a f fû t ; mais i l faut, pour faire une chasse fruc-
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tueuse, ê t r e r endu à son poste de bonne heure 
et s'y tenir soigneusement c a c h é . 

C a p t i v i t é . — A u B r é s i l , on vo i t par tout des 
cairinas m u s q u é s a p p r i v o i s é s . A l ' é p o q u e où le J 
prince de W i e d fît son voyage, on n y connais- ' 
sait m ê m e pas d ' au t re canard domest ique. Chez ; 
nous, on en rencontre çà et là , et quelques é l e - | 
veurs t rouvent d u plaisir à en avoir . Le ca i r ina ; 
musqué est u n oiseau dé l i ca t , et i l pé r i t faci le
ment dans les hivers r i gou reux . 11 a le grand 
défaut d ' ê t re t r è s - q u e r e l l e u r et de g ê n e r les au
tres espèces . Certains m â l e s sont t r è s - m é c h a n t s ; 

ils at taquent les autres a n a t i d é s , et m ê m e les en
fants. Us poursuivent à terre et dans l'eau le ca
nard qu i leur a d é p l u , l u i arrachent les plumes, 
le mordent jusqu 'au sang , le tuent m ê m e , en 
nageant au-dessus de l u i , et le tenant e n f o n c é 
sous l 'eau j u s q u ' à ce q u ' i l soit n o y é . D ' a p r è s 
ma propre e x p é r i e n c e , le cair ina m u s q u é n'a 
que des d é f a u t s . U n 'y a q u u n gourmand , te
nant plus au volume des plats q u ' à leur qua
l i t é , q u i puisse l ' e s t imer ; mais ce ne sera j a 
mais un é l e v e u r . 

L E S F U L Ï G U L I D É S — FULIGUL/E. 

Die Tauchenten. 

C a r a c t è r e s . — M o n p è r e , le premier , fa i t r e - j 
marquer que les f u l i g u l i d é s , qu 'on confondai t 
autrefois avec les canards dans u n seul et m ê m e 
groupe, devaient en ê t r e s é p a r é s , au m ê m e t i t r e 
que les oies et les cygnes. Les f u l i g u l i d é s ou ca
nards plongeurs, ont le corps cour t , large, mas
sif; les jambes i n s é r é e s t r è s en a r r i è r e d u I ronc ; 
le cou court et gros; la t ê t e grande ; le bec de 
longueur moyenne, le plus o rd ina i rement large, 
armé de cour les dente lures , souvent r en f l é à sa 
base; des jambes courtes, couvertes de plumes 
jusqu 'à la naissance des tarses, e n t o u r é e s pres
que c o m p l è t e m e n t par la peau du vent re ; des 
tarses t r è s - c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t ; les doigts 
antérieurs r é u n i s au do ig t p o s t é r i e u r par une 
large palmature l o b é e , ce doig t por tant de cha
que côté un large bourre le t c u t a n é q u i r e j o i n t 
>a plante; des ailes courtes, concaves , dont les j 
deux p r e m i è r e s r é m i g e s sont les plus longues ; 
une queue de longueur moyenne ou courte et 
large, f o r m é e de quatorze à d i x - h u i t rectrices 
roides; un plumage s e r r é , var iant suivant l ' âge 
et le sexe; une sorte de huppe à l 'occ iput . 

«I l y a longtemps, d i t m o n p è r e , que l ' on a 
séparé des canards les oies et les cygnes , mais 
on a toujours r e g a r d é les f u l i g u l i d é s comme 
ne constituant qu 'une sous-famil le . I l est ce
pendant peu d 'an imaux q u i se d is t inguent par 
des ca rac t è re s aussi t r a n c h é s que les f u l i g u l i d é s . 
Déjà, la p r é s e n c e de lobes c u t a n é s au doigt pos
térieur suf f i t pour l eu r assigner une place à par t 
parmi les lamell i rostres à bec large ; mais com
bien d'autres c a r a c t è r e s d is t inc t i f s ne p r é s e n 
tent-ils pas? Leurs pattes sont i n s é r é e s tou t à 
fait à la partie p o s t é r i e u r e du t ronc ; la peau du 
ventre arrive j u s q u ' à la m o i t i é de la j a m b e ; la 

fo rme de l ' a r t i cu la t ion d u genou , celle des 
doigts et des palmatures sont t r è s - p a r t i c u l i è r e s , 
A u voisinage de l ' a r t i cu la t ion du genou, le t ibia 
p r é s e n t e une apophyse po in tue , que nous t r o u 
vons c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é e chez les vér i ta
bles p longeons , tandis qu 'e l le n'existe pas chez 
les canards ; l ' a r t i cu la t ion du genou est d i s p o s é e 
de telle f a ç o n que la j ambe puisse se mouvo i r , 
non-seulement d'avant en a r r i è r e , mais encore 
l a t é r a l e m e n t . Cette d i spos i t ion , j o in te aux d i 
mensions c o n s i d é r a b l e s des doigts et de leur 
palmature , r end ces oiseaux parfa i tement aptes 
à plonger. Toute leur organisa t ion , d 'a i l leurs , 
tend à e x a g é r e r cette f a c u l t é . Leur corps ra
m a s s é , cy l indr ique , couvert de plumes courtes 
et t r è s - s e r r é e s est admirablement f a i t pour se 
mouvo i r sous l 'eau, p o u s s é par de larges pattes 
p a l m é e s , g o u v e r n é par la queue. » 

M i c i i r s , h ab i t udes et r é g i m e . — C o n f o r m é 
ment à leur organisat ion et à leur f a c u l t é de 
plonger, les f u l i g u l i d é s p r é f è r e n t les eaux p r o 
fondes et d é b a r r a s s é e s de toute v é g é t a t i o n . La 
plupart d 'entre eux vivent dans la mer et ne 
gagnent les eaux douces q u ' a u m o m e n t de la 
r e p r o d u c t i o n ; tandis que quelques-uns y pas
sent presque leur v ie . Plus que les autres la
mell i rostres , l 'existence des f u i i g u l i d é s est l iée 
à la p r é s e n c e de l 'eau. Sur le sol, ils ne se meu
vent que lourdement . Par le fa i t de l ' inser t ion 
t rès en a r r i è r e de leurs pattes, i ls doivent , pour 
se tenir en é q u i l i b r e , redresser l eu r corps et 
garder cette posture en marchan t . L e u r marche 
est lourde , p é n i b l e , t i tubante . Le v o l les fatigue 
bien plus que tous les autres l ame l l i ro s t r e s ; ce
pendant, une fois qu ' i l s ont a t t e i n t une cer
taine hauteur , ils peuvent voler assez rapide-
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ment, en donnant des coups d'ailes préc ip i tés . 
Par contre, ils sont dans l'eau d'une agilité 
ex t r ême . Le corps enfoncé dans les flots, n'en 
laissant sortir que le mi l ieu du dos, la queue 
t ra înante à la surface, ils nagent rapidement, en 
frappant é n e r g i q u e m e n t de leurs larges palma-
tures. Pour plonger, i l leur suffi t de donner un 
vigoureux coup de patte en haut, en remuant la 
queue. Ils ne peuvent pas, comme les plongeurs, 
poursuivre dans l'eau la proie qu'ils ont aper 
ç u e ; mais ils plongent plus ou moins verticale
ment jusqu'au fond, et reparaissent au bout de 
plus d'une minute, à peu près à l 'endroit m ô m e 
où ils ont disparu. Ils prennent leurs aliments 
au fond de l'eau, et vont les chercher souvent 
t r è s - p r o f o n d é m e n t . Ceux qu i vivent dans la 
mer, par exemple, descendent j u s q u ' à cinquante 
ou soixante brasses, comme on peutle constater 
d 'après leur nourr i ture . 

Peu d'entre eux sont herbivores; la plupart 
se nourrissent de mollusques, de vers, de crus
tacés , de poissons et d'insectes. Pendant leur 

- sé jour dans les eaux douces, les aliments qu'i ls 
vont chercher en plongeant sont avalés sur place, 
c 'est-à-dire au fond de l'eau. Quand ils sont oc
cupés à manger, ils ne reparaissent à la surface 
que pour respirer. 

Leur voix dif fère de celle des ana t idés : ils 
grondent, mais ne coassent pas. Quant à leurs 
facul tés intellectuelles, elles semblent ê t re déve
loppées au m ê m e deg ré que celles des canards. 

Le mode de reproduction des fu l igul idés d i f 
fère , sous plusieurs rapports, de celui des fa
milles voisines. Ils nichent en sociétés, bien 
plus que tous les autres lamellirostres, et for
ment parfois de vér i tables colonies. Assez sou
vent, deux femelles, appartenant m ê m e à des 
espèces d i f fé ren tes , pondent dans le m ê m e n id , 
y couvent en commun, se partagent l ' éduca t ion 
des petits, sans qu'aucune d'elles fasse de diffé
rence entre ceux qui lu i appartiennent et ceux 
qui l u i sont é t r a n g e r s . Beaucoup couvent avec 
une vér i tab le passion et se d é r o b e n t mutuelle
ment les œ u f s ; ou bien ils attirent et appellent 
des jeunes pour les é lever . Leurs œuf s sont 
g é n é r a l e m e n t plus arrondis, à coquille plus 
épaisse que ceux des a n a t i d é s . 

Plusieurs fu l igul idés nous fournissent un du
vet p r éc i eux , et quelques-uns ont une chair 
succulente ; mais celle du plus grand nombre a 
un goû t huileux ou rance des plus désagréab les , 
au moins pour un palais quelque peu civi l isé ; 
aussi les poursuit-on beaucoup plus pour leurs 
plumes que pour leur chair. 

Les ful igul idés ont moins d'ennemis à redou
ter que les ana t idé s . A la vér i té , les rapaces peu
vent en capturer au vol ; de grands poissons, 
des reptiles aquatiques peuvent ravir leurs 
œ u f s ; mais, en géné ra l , ils é c h a p p e n t à bien des 
poursuites, g râce à leur sé jour sous l'eau. 

C a p t i v i t é . — Peu de ful igulidés se font ai
s é m e n t à la perte de leur l iber té . Us s'habituent 
rapidement, i l est vrai, à une nourriture assez 
simple, mais jamais à un r ég ime exclusivement 
végétal . Quelques-uns d'entre eux nichent en 
capt ivi té ; i l est probable qu'on ne verra point 
s'en reproduire ceux qui vivent presque con
stamment dans la mer. 

LES EIDERS — SOMATERIA. 

Die Eidervôgel, the Eider-Bucks. 

Le premier rang, parmi les fuligulidés, appar
tient aux eiders. Ils sont non-seulement les 
plus grands et les plus beaux oiseaux de la fa
mi l le , mais encore les plus utiles; ils animent 
et ornent pour ainsi dire les mers qu'ils fré
quentent, et ils sont une véri table bénédiction 
pour les habitants de l ' e x t r ê m e nord. 

C a r a c t è r e s . — Outre leur grande taille, les 
eiders sont ca rac té r i sés par un bec très-allongé, 
à a rê te dorsale entamant les plumes du front, 
renf lé chez quelques espèces , de couleur sou
vent vive, et dont la lamelle cornée , très-grande, 
occupe tout le bord an t é r i eu r de la mandibule 
s u p é r i e u r e ; ils ont des tarses courts; des doigts 
longs, avec des palmatures très-larges ; les ailes de 
longueur moyenne, a iguës , la seconde rémige 
primaire é t an t la plus longue ; les rémiges du 
bras r e c o u r b é e s en faucille ; la queue arrondie, 
f o r m é e de quatorze à seize rectrices pointues; le 
plumage t rès-épais , variant de couleur selon les 
sexes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les &-
ders sont propres aux rég ions les plus septen
trionales des deux continents. 

L'EIDER VULGAIRE — SOMATERIA MOLL1SS1B1A. 

Die Eiderente, der Eidervôgel, the Eider-Duck. 

Caractères.— L'eider vulgaire (/fy. 185) mâle a 
le haut de la tê te , le cou et le dos, y compris les 
couvertures s u p é r i e u r e s des ailes, blancs; la 
partie a n t é r i e u r e de la poitrine tirant sur le 
rouge; le f ron t , les tempes, le bas du dos et le 
ventre noirs; les joues vert-de-mer ; les rémiges 
et les rectrices d 'un noir b runâ t re ; les plumes 
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qui forment le m i r o i r d ' un n o i r v e l o u t é f o n c é ; 
l'œil b r u n - r o u g e â t r e ; le bec j a u n e - v e r d â t r e ; les 
tarses d 'un vert o l i v â t r e . Cet oiseau a 66 cent. 
de long, et l m , 1 0 d 'envergure ; la longueur de 
l'aile est de 30 cent. , celle de la queue de 10. 

La femelle est plus petite et son p lumage est 
roussât re , avec des taches brunes l ong i tud ina 
les à la tê te et au cou, et des taches noires 
demi-circulaires sur les autres parties d u corps. 
Le miroi r est b r u n , e n t o u r é de b l a n c ; la face su
périeure du corps est d ' un b r u n f o n c é , l é g è r e 
ment o n d u l é e de n o i r . 

Après la saison des amours , le m â l e r e v ê t un 
plumage moins beau. 11 a alors la t ê t e et le 
cou gris-noir, m o i r é d 'une teinte plus f o n c é e ; 
les épaules d 'un n o i r â t r e var iant d ' i n t e n s i t é 
par places; la gorge d 'un blanc j a u n â t r e , avec 
les tiges des plumes n o i r â t r e s ou b r u n - r o u x . I l 
est t r è s -p robab le que ces teintes r é s u l t e n t non 
d'une mue, mais d 'une a l t é r a t i o n des couleurs 
du plumage de noces. 

L'EIDER SUPERBE — SOMATERIA SPECTABILIS. 

Die Prachteiderente, the King-Duck. 

Caractères. — L'eider superbe aie bec renflé 
sur les côtés et e n t o u r é d 'une bande noire ; une 
autre bande de m ê m e couleur de chaque cô té du 
cou, naissant de la base de la m a n d i b u l e i n f é 
rieure ; le haut de la t ê t e gr is , les joues d ' un vert 
de mer; le cou blanc, la partie a n t é r i e u r e de la 
poitrine d 'un rosé couleur de c h a i r ; le m i l i e u 
du dos, les couvertures des ailes au niveau du 
corps, et le bas d u dos blancs ; t ou t le reste du 
corps no i r ; l 'œil b r u n , le bec rouge ; les tarses 
rougeâtres. La femelle a une teinte b r u n - r o u g e 
clair. 

L'EIDER DE STELLER — SOMATERIA (HENICO-
NETTA) STELLERI. 

Die Prachtente, the Steller-Duck. 

Caractères. — L'eider de Steller est plus pe
tit que les p r é c é d e n t s , mais son plumage est plus 
élégant. I l a la t ê t e , la nuque et les cô t é s d u cou 
blancs; une tache au f r o n t et une bande trans
versale à l 'occiput , vertes; u n cercle q u i entoure 
l'œil, les faces a n t é r i e u r e et p o s t é r i e u r e d u cou , 
le dos, la queue, l ' e x t r é m i t é des r é m i g e s noirs ; 
les couvertures s u p é r i e u r e s des ailes et les é p a u 
les blanches, r a y é e s long i tud ina lemen t de bleu 
foncé; la face i n f é r i e u r e du corps d 'un b r u n 
jaune ; le m i l i e u du ventre b run-no i r ; l 'œi l b r u n , 
le bec gr is ; les tarses d 'un gris ver t . La femelle 
est d'un b r u n roux . 

L 'eider vulgaire est, de toutes les e s p è c e s de ce 
genre, la plus impor tan te , et en d é c r i v a n t son 
genre de v ie , nous aurons d é c r i t en m ê m e temps 
ce lu i de ses c o n g é n è r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'e ider v u l 
gaire a une aire de dispersion plus é t e n d u e que 
celle des autres e s p è c e s d u m ê m e genre. El le 
habite tout le n o r d d e l à ter re , depuis les î les du 
Ju t land , jusqu 'au Spi tzberg, et depuis les cô t e s 
occidentales d 'Europe , jusqu 'au G r o ë n l a n d et à 
l ' I r l ande . Quelques ind iv idus i so lés s ' é g a r e n t 
quelquefois dans nos c o n t r é e s . 

L ' e n d r o i t le plus m é r i d i o n a l où niche l 'eider 
vulgaire est l ' î le de Syl t et les petites î les danoi 
ses s i t u é e s sous la m ê m e la t i tude . A par t i r de 
là , i l devient de plus en plus c o m m u n , à mesure 
qu 'on monte plus au n o r d . Vers le m i l i e u de la 
N o r w é g e , on rencontre les eiders par m i l l i e r s . 
Us sont là s o i g n é s par les habitants des cô t e s , 
p r o t é g é s par des lois p a r t i c u l i è r e s , mais q u i , mal
heureusement, ne sont pas r e s p e c t é e s par tout . 
E n I r lande et au G r o ë n l a n d , on les trouve é g a l e 
men t en grand nombre . Dans l'est de la S i b é r i e , 
l 'e ider est r e m p l a c é par des e s p è c e s voisines, ou 
du moins i l y est moins c o m m u n que ces e s p è c e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Dans la 
partie la plus m é r i d i o n a l e de son aire de disper
sion, dans la mer du N o r d que le Gulfs t ream 
e m p ê c h e de geler e n t i è r e m e n t , et m ê m e dans la 
Bal t ique o ù i l t rouve tou jou r s en hiver des r e fu 
ges non recouverts de glace, l 'eider n ' é m i g r e pas; 
cependant, quand le f r o i d est t r è s - r i g o u r e u x , i l 
est ob l igé de se d é p l a c e r , et i l le f a i t en gagnant 
la mer du Nord ou l ' A t l a n t i q u e . A u G r o ë n l a n d , 
i l é m i g r é r é g u l i è r e m e n t en septembre et en oc
tobre ; à cette é p o q u e , les eiders se rassemblent 
dans certaines l o c a l i t é s , o ù i l s t rouvent une 
n o u r r i t u r e t r è s - a b o n d a n t e , et ils couvrent l i t t é 
ralement la mer sur des surface de plusieurs 
k i l o m è t r e s c a r r é s . A par t i r du mois d ' av r i l , ils 
se d i r igen t vers le n o r d , tou jours r é u n i s en telles 
bandes que le chasseur peut plusieurs fois d é 
charger et recharger son arme avant que le 
passage soit t e r m i n é . 

L 'e ider est un oiseau m a r i n , dans toute l 'ac
ception du mo t . Sur te r re , i l ne se meu t que 
p é n i b l e m e n t , lourdement , et en vaci l lant ; i l t r é 
buche et tombe à chaque instant . Son vo l est 
p é n i b l e ; les coups d'ailes p r é c i p i t é s et c o n t i 
nuels q u ' i l est ob l igé de donner le fa t iguent 
beaucoup. E n g é n é r a l i l ne vole q u ' à une faible 
hauteur , et en l igne droi te au dessus de la sur
face de l 'eau. Ce n'est que sur l'eau q u ' i l se 
mont re agile. I l nage le corps moins e n f o n c é 
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que les autres fu l igu l idés , et plus rapidement 
qu'eux ; i l plonge à une plus grande profondeur. 
I lolbôll et Faber assurent tous deux que l'eider 
cherche parfois sa nourr i ture à une profondeur 
de vingt-cinq brasses, et qu ' i l peut demeurer jus
q u ' à six minutes sous l'eau ; i l n'est dépassé que 
par un de ses congénè res , l 'eider superbe, qui 
plonge j u s q u ' à soixante-cinq brasses et peut de
meurer neuf minutes s u b m e r g é . J'ai souvent vu 
plonger ces oiseaux, mais jamais je n'ai r e m a r q u é 
qu'ils plongeassent aussi longtemps. J'ai t rouvé 
qu'ils reparaissaient à la surface de l'eau au bout 
d'une minute et demie, deux minutes au plus. 

Le cr i du m â l e , sans ê t re t rès - for t , est une 
sorte de grognement qui peut s'exprimer par 
ahoux, ahoux, ahoux : celui de la femelle est : 
korr, korr, korrerr, r épé té plusieurs fois. 

Sous le rapport des sens, l'eider ne para î t pas 
le céder aux autres fu l igu l idés et quant à l ' in te l l i 
gence, i l leur est s u p é r i e u r . Sur mer, i l est t rès-
prudent ; i l ne laisse que t r è s - r a r emen t les bâ -
teaux de p ê c h e u r s l'approcher à por tée de f u s i l . 
Mais i l remarque b ien tô t si l 'on est bien disposé 
à son éga rd , et i l finit par se comporter parfois 
comme un oiseau domestique, surtout au mo
ment de la ponte. 

Les eiders nichent assez tard, jamais avant la 
lin de mai , le plus souvent en j u i n et ju i l l e t . 
Quand le moment des pontes est venu, les cou
ples gagnent la terre en t r é b u c h a n t et cherchenl 
un endroit convenable pour y construire leur 
n id . Ce qu ' i l leur faut avant tout, c'est la sécu
r i té ; aussi p ré fè ren t - i l s les îles couvertes en 
partie de petits buissons. Là où l 'homme cher
che à t irer prof i l des eiders, i l m é n a g e à ces 
oiseaux des abris; i l dispose sur la côle de 
vieilles caisses, des pierres recouvertes de plan
ches et de fascines, et d'autres cachettes sembla
bles. Autant l'eider est craint if dans toute autre 
saison, autant i l se montre confiant maintenant. 
Assuré de la protection de l 'homme, i l ne se 
laisse d é r a n g e r par r ien. I l arrive tout près des 
fermes, i l entre m ê m e dans les cabanes de pê
cheur pour y chercher un lieu de ponte, et l 'on 
a souvent vu de ces oiseaux venir construire leur 
nid dans une écur i e , dans un appartement, dans 
un four à pain, et devenir gênan t s pour les habi
tants de la maison. Les premiers jours, le mâle 
accompagne sa femelle dans ses excursions; i l 
arrive avec elle à terre le mat in ; à m i d i , i l s'en
vole vers le f j o r d , gagne en nageant la haute 
mer, et revient le soir; i l recommence le m ê m e 
m a n è g e , et, quand la femelle pond, i l monte la 
garde aup rè s du n i d ; mais dès que la ponte est 

achevée , i l abandonne son n id et sa femelle, et 
va à la mer retrouver ses compagnons. Sur 
certains rochers de la Norvège, on voit ces 
oiseaux réun i s en grand nombre , formant 
comme une couronne continue autour de l'île. 

Le n id est construit t rès -s implement . I l est 
fait avec les substances que l'oiseau trouve dans 
son voisinage, el qu ' i l entrelace grossièrement; 
ce sont des branchages, des algues marines, de 
l'herbe, de la pail le; mais i l n'en est que plus 
abondamment tapissé à l ' in tér ieur d'un duvet 
préc ieux ; i m p ô l que l 'homme prélève sur ces 
oiseaux pour leur faire payer sa protection. Cha
que couvée est de quatre à dix œufs , le plus gé
n é r a l e m e n t de six ou hui t . Ces œufs sont ovoïdes, 
à coquille lisse, d 'un vert sale ou d'un gris ver
d â t r e . 

Peu de jours après la ponte, la femelle couve 
déjà avec persévérance ; là où elle est habituée 
à l 'homme, elle n'abandonne pas ses œufs quand 
on l 'approche; elle se contente de baisser la tête 
contre le sol, d 'ouvrir un peu les ailes, pour se 
rendre invisible. La couleur de son plumage 
s'harmonise géné ra l emen t si bien avec celle du 
sol, qu 'un œil i n e x p é r i m e n t é l 'aperçoit difficile
ment. J'y ai souvent été t r o m p é , et j'étais fort 
é tonné de me sentir tout à coup pincer violem
ment au pied par une femelle d'eider que je 
n'avais pas vue. Dans les îles même qui sont 
éloignées de toute habitation, les eiders se lais
sent approcher de t r è s -p rès avant de s'envoler. 
Quant à ceux qui nichent près des maisons, on 
peut les prendre, regarder leurs œufs, et les re
mettre sur leur n id , sans qu'ils songent à s'en
voler. Je me suis souvent amusé à m'asseoir à 
côté d'un de ces oiseaux, à le caresser, à glisser 
ma main sous son ventre, entre lu i et ses œufs, 
et t rès - souvent l'eider ne songeait pas à s'enfuir. 
Quelques-uns mordaient mes doigts, comme en 
jouant ; d'autres ne donnaient pas le moindre 
signe de m é c o n t e n t e m e n t . J'en enlevais du nid 
et les portais un peu plus l o i n ; ils y revenaient 
comme si r ien ne leur étai t arrivé ; ils mettaient 
le duvet en ordre et, en ma présence , reprenaient 
leur fonction de couveuses. Les plus craintifs 
se sauvaient et toujours souillaient leurs œufs 
de leurs e x c r é m e n t s ; mais jamais ils ne volaient 
lo in , et ils ne tardaient pas à revenir prendre 
place sur leurs œ u f s . Si rien ne la dérange, la 
femelle quitte son nid le matin, mais avant de 
s 'é loigner , elle a soin de recouvrir les œufc de 
duvet. Elle s'en va vers la mer aussi rapidement 
que ses moyens le l u i permettent; elle plonge 

| avec act ivi té pendant environ une demi-heure; 
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elle r empl i t outre mesure son j abo t de coqu i l l a 
ges et revient à son n i d . 

Les m â l e s sont tou jours plus c ra in t i f s , m ê m e 
au commencement de la ponte, quand ils ac
compagnent les femelles à terre et qu ' i l s m o n 
tent la garde a u p r è s d u n i d . S'approche-t-on 
d'eux, ils s'agitent beaucoup, l èven t et baissent 
la tê te , appellent leur femel le , se sauvent, m o i 
tié volant, m o i t i é culbutant , j u s q u ' à la mer . 

Après v i n g t - c i n q ou vingt-six j o u r s d ' i ncuba 
tion, l 'éclosion a l i e u . Les jeunes sont de char
mants petits oiseaux, couverts d 'un duvet abon
dant et assez b i g a r r é . D è s le premier j o u r de 
leur existence, ils nagent et ils plongent , ils cou
rent assez bien, mieux que leur m è r e . Dès qu ' i l s 
sont secs, celle-ci les condu i t à la mer, qu 'el le 
ne quitte que quand ses petits sont fatigues ou 
quand les vagues, t rop fortes , ne leur permet
tent pas de demeurer sur son dos. Si le n i d est 
assez éloigné de la plage, le voyage de la jeune 
famille est long et p é n i b l e . L ' h o m m e vient alors 
souvent à son a ide ; i l prend lesjeunes dans un 
panier et les porte à la mer , su iv i de la f emel le , 
qui avance en t i tubant et le laisse agir . 

La mer est en effet l ' endro i t o ù les jeunes 
eiders sont le plus en s û r e t é , le plus à l ' abr i 
des faucons, des corbeaux, des mouettes p r é d a 
trices, leurs pires ennemis. Souvent, plusieurs 
femelles se r é u n i s s e n t avec leurs pet i ts , et c'est 
alors pour l 'observateur un spectacle des plus 
variés, des plus i n t é r e s s a n t s . L a femel le se voi t-
elle poursuivie par un canot, elle nage de toutes 
ses forces pour se mettre hors de p o r t é e ; puis, 
elle laisse le canot a r r iver j u s q u ' à quelques pas 
d'elle, et ne se d é c i d e à s'envoler q u ' à la der
nière e x t r é m i l é . Ses petits en sont-i ls s é p a r é s , 
ils se dir igent vers la ter re , g r i m p e n t et sautent 
sur la plage, courent de c ô t é et d 'autre, et, en 
un instant, tous sont c a c h é s entre les pierres et 
les inégal i tés d u sol . Le danger est-il pas sé , on 
les voit se lever, cou r i r vers l 'eau en l igne dro i te , 
puis s'approcher en nageant, soit de leur m è r e , 
soit d'une autre femel le . Lorsque la m è r e est t u é e 
avant que les jeunes puissent se passer d'elle, 
ceux-ci se jo ignen t à une autre f a m i l l e , dont la 
mère les prend sous sa p ro tec t ion et les t ra i te 
comme ses propres pet i ts . L ' amour maternel est 
d'ailleurs t r è s - d é v e l o p p é chez les eiders ; les f e 
melles se volent m u t u e l l e m e n t les œ u f s ; plus 
tard, quand elles se r é u n i s s e n t , elles f o n t en 
commun l ' é d u c a t i o n des jeunes. Ces derniers 
croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; a p r è s une semaine, 
'ls peuvent presque se passer des soins mater
nels ; ils restent n é a n m o i n s avec leurs parents 

j u squ ' au p r in temps , et dans leur seconde a n n é e , 
ils se r é u n i s s e n t aux vieux m â l e s . 

Dans leur p r e m i è r e jeunesse, les eiders m a n 
gent sur tout de petits c r u s t a c é s et des mol lus 
ques; plus tard , i ls se nourr issent à peu p r è s 
exclusivement de coquillages, sans d é d a i g n e r 
pour cela les petits poissons ou les autres a n i 
maux mar ins . 

Les corbeaux et les mouettes p r é d a t r i c e s d é 
t ru isent les œ u f s et les jeunes ; les faucons, les 
renards bleus a t taquent aussi les adultes ; 
l ' homme les d é t r u i t avec les armes à f eu , ou les 
prend dans des filets. E n automne, au G r o ë n 
land , on en abat souvent une vingtaine d 'un seul 
coup de fu s i l , quand on peut approcher assez 
p r è s d'une bande. 

C a p t i v i t é . — Les eiders ne se p r ê t e n t pas plus 
à la c a p t i v i t é que les autres f u l i g u l i d é s ; quelque 
bien t r a i t é s qu ' i ls soient, ils d é p é r i s s e n t rapide
ment , m ê m e quand on leur donne des coqui l la 
ges en q u a n t i t é suff isante . Tous ceux qu 'on a 
c h e r c h é à é lever dans les j a rd ins zoologiques, 
sont morts en é t é , g é n é r a l e m e n t au momen t de 
la mue . On ne peut donc e s p é r e r de les voi r se 
reprodui re en v o l i è r e . 

Usages et p r o d u i t s . — Les eiders fo rmen t la 
plus grande richesse des pays de l ' e x t r ê m e no rd , 
et cependant, on ne les soigne, on ne les p r o t è g e 
pas d 'une f a ç o n suff isante . Certains p r o p r i é t a i 
res in te l l igents d'eiderholm (on nomme ainsi les 
endroits où nichent les eiders), l eur e n l è v e n t 
quelques œ u f s au m o m e n t de la ponte, et les 
forcent par ce moyen à en pondre un plus grand 
nombre . Ils attendent ensuite q u e la saison des 
amours soit p a s s é e , et ils r ecue i l l en t alors le d u 
vet. C'est ainsi qu 'on agit à Syl t et dans le sud de 
la N o r w é g e ; mais i l en est a u t r e m e n t en Lapo-
nie, en Ir lande, au Spi tzberg et au G r o ë n l a n d . 
Là , on ne m é n a g e n i les oiseaux, n i leurs œ u f s . 
M a l g r é le g o û t d é t e s t a b l e de la chair des eiders 
adultes, on les chasse pendant toute l ' a n n é e ; on 
en tue des m i l l i 3 r s . Le p ro f i t q u ' o n re t i re ra i t en 
m é n a g e a n t ces oiseaux est incontestable, et ce
pendant on leur rav i t leurs œ u f s et leur duvet 

j partout o ù on les t rouve. A u Spi tzberg, les r é -
j sultats de cette condui te in in te l l igen te n 'ont pas 

t a r d é à se fa i re sentir . A i n s i , tandis qu 'aut refois 
on empor ta i t l ' é d r e d o n p a r q u i n t a u x , a u j o u r d ' h u i 
c'est par livres seulement. M a l m g r e n assure 
qu 'actuel lement on ne voi t souvent aucun jeune 
eider dans tout un automne, et les chasseurs ne 
cessent de se p la indre de cet é t a t de choses, 
qu ' i l s ne peuvent impu te r q u ' à eux. A u G r o ë n l a n d 
la d i m i n u t i o n est moins sensible. Chaque a n n é e , 
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d ' ap rès Holbôl l , on en exporte plusieurs mil le 
livres d ' éd redon . « La plus grande quan t i t é de 
duvet b ru t qu'on ait expor tée en un an, du 
sud du Groën land , est de 5,007 livres; le nord 
du Groën land n'en produit environ que la m o i 
t ié . On compte en moyenne douze nids pour 
faire une livre d ' é d r e d o n ; on a donc enlevé ainsi 
en un an, à 104,520 oiseaux, leur duvet, et à la 
plupart leurs œuf s . » Une livre d ' éd redon net toyé 
coûte aujourd 'hui en Norwége environ 22 f r . 50 
de notre monnaie; un eiderholm, bien f r é q u e n t é , 
est donc d'un revenu cons idé rab le , et qu i irai t 
certes en augmentant si l 'on voulait se résoudre 
5 n'enlever le duvet q u ' a p r è s l 'éclosion des j eu 
nes. La mer nourr i t ces oiseaux si utiles ; le pro
pr ié ta i re n'a donc d'autre peine que de récol te r le 
p r é c i e u x duvet. 

LES MACREUSES — 01 DEMI A. 

Die Trauerenten, the Scoter-Ducks. 

Caractères. — Les macreuses sont des fuli
gul idés de taille assez forte. Elles ont le bec 
renflé ou gibeux vers la base, large, de couleur 
c la i re ; des tarses courts; des doigts t r è s - l o n g s ; 
des ailes moyennement longues, s u r a i g u ë s ; une 
queue courte, conique, foi m é e de quatorze pen
nes t e r m i n é e s en pointe; un plumage sombre, 
mou et velouté . 

L\ MACREUSE BRUNE — QIDEMIA FVSCJ. 

Die Sammtente, die Turpane, the Scoter-Duck. 

Caractères. — La macreuse brune, l'espèce 
la plus commune des trois qui appartiennent à 
la faune e u r o p é e n n e , est d'un noir de charbon, 
avec une tache au-dessous de l'œil et le mi ro i r 
blancs ; en outre, elle a le bec rouge-orange vif , 
noir sur les bords et à la racine; les tarses d'un 
rouge de chair pâle , rayés de noir au niveau 
des art iculat ions; Uœil gris de perle. 

La femelle est d'un brun foncé , avec une ta
che blanche, arrondie, au niveau de l 'orei l le ; le 
mi ro i r blanc, la ligne naso-oculaire j a u n â t r e , le 
mi l ieu de la poitrine b l a n c h â t r e ; l 'œil brun , le 
bec no i r , les pattes d'un jaune vert. Cet oiseau 
a 66 cent, de long et l m , 1 0 d'envergure ; la lon
gueur de l'aile est de 33 cent., celle de la queue, 
de 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les macreu
ses sont propres aux rég ions septentrionales, et 
ne n ichent qu'exceptionnellement hors du cer
cle polaire. La macreuse brune habite tous les 

pays de cette zone, depuis le nord de la pénin
sule Scandinave, à l'ouest, jusqu'en Amérique. 
Elle para î t n'exister n i en Irlande, ni au Groën
land, tandis qu'elle est commune en Russie et 
en Sibér ie . Dans ses migrations, elle sa montre 
sur les côtes d 'Angleterre, d'Allemagne, de 
France, et quelquefois, mais rarement, elle s'a
vance jusqu'en Grèce et en Espagne. 

l l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — La macreuse 
brune ne s 'égare qu'accidentellement dans l'in
t é r i eu r des terres. Elle n'arrive dans nos mers 
qu ' à une é p o q u e assez avancée de l ' année , vers 
la fin de novembre ou le commencement de dé
cembre; y demeure tant que les eaux n'y sont 
pas en t i è r emen t couvertes par les glaces; se di
rige vers le nord bien plus tôt que les autres 
lamellirostres. On voit ces oiseaux réunis en 
bandes considérables et pendant tout 1 niver, 
dans les f jords , dans les baies abritées, partout 
où le Gulfstream maintient la mer libre. Ce 
qu ' i l leur f a u t , c'est une surface d'eau étendue 
et l ib re ; ils évi tent autant que possible, pour 
nicher, le voisinage des joncs et des roseaux. 

La macreuse brune marche et vole lourde
ment, mais elle plonge admirablement. Son cri 
est bas, rauque : krah, krah; elle le pousse sou
vent plusieurs fois de suite. Naumann assure 
qu'elle est moins craintive que ses congénères; 
je puis certifier, d ' après mes propres observa
tions, qu'en N o r w é g e du moins, c'est le plus t i 
mide de tous les fu l igu l idés . Ce fu t au Dovrefjeld 

j que je vis les p r e m i è r e s macreuses; elles étaient 
j par paires, car c 'étai t à l ' époque des amours. Je 
[ cherchai, mais en vain, à en tuer. I l est vrai 
I que l 'habitude qu'elles ont de toujours se tenir 

au mi l ieu de l'eau, contribue puissamment à 
' rendre leur chasse for t d i f f ic i l e . Plus tard, en 

Laponie, j ' en rencontrai de nombreuses famil
les; mais toujours, ces oiseaux se montraient fort 
prudents. Tous ceux que j ' a i pu observer vi
vaient pour e u x - m ê m e s , sans s'inquiéter des 
autres oiseaux. 

La macreuse brune, comme ses congénères, 
S ' nour r i t surtout de mollusques. Dans les étangs 
où elle niche, elle doit prendre aussi des insec
tes, des vers et peu t -ê t re de petits poissons. Mais 
ce qu'elle p r é f è r e , ce sont les mollusques; aussi, 
la voit-on abandonner le n id , pendant l'incuba
t ion , pour aller en p ê c h e r dans la mer. Des ob
servations ont p r o u v é qu'elle mangeait aussi des 
substances végé ta les . 

La macreuse brune niche déjà assez réguliè
rement dans les é tangs des montagnes du sud 

I de la N o r w é g e ; mais, plus au nord, on la ren-
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-contre sur tous les é t a n g s voisins de la mer 
Elle niche en j u i n . Son n i d est o rd ina i r emen t 
établi dans un buisson, dans de hautes herbes, 
ou des joncs. I l est g r o s s i è r e m e n t fa i t de b r a n 
ches, de chaumes, de f eu i l l e s ; l ' i n t é r i e u r est 
tapissé de duvet. Les œ u f s , au nombre de h u i t à 
dix, sont ovoïdes , a l l o n g é s , lisses, b r i l l a n t s , j a u 
nâtres, ou d'un blanc g r i s â t r e . Les jeunes restent 
dans l 'é tang où i ls sont n é s j u s q u ' à ce qu ' i l s 
puissent vo le r ; et ils y reviennent souvent dans 
les premiers temps. Plus t a rd , i ls demeurent sur 
la mer jusqu 'au m o m e n t o ù l 'h iver les force à 
émigrer , ce qu i a l ieu vers la f i n d 'octobre. 

Chasse. — La chair des macreuses ne flatte 
nullement un palais e u r o p é e n ; mais les Lapons, 
les S a m o ï è d e s , les Tongouses la regardent 
comme un mets d é l i c i e u x . Auss i , dans les pays 
de l ' ex t rême n o r d et en S i b é r i e , fa i t -on tous les 
ans à ces oiseaux une chasse a c h a r n é e , sur tout à 
l 'époque de la m u e . Ces peuples poursu ivent les 
macreuses dans les baies où elles se r é f u g i e n t 
pour muer. M o n t é s dans des canots, ils les pous
sent peu à peu vers u n end ro i t peu p ro fond de 
la baie, et là , ils les assomment à coups de b â t o n , 
en font un vé r i t ab l e carnage. Us prennent sou
vent ainsi, en u n j o u r , plusieurs centaines de 
ces oiseaux. Au tan t sont b l e s sé s q u i p é r i s s e n t 
plus tard , mais sont perdus pour les chasseurs. 

RREHU. 

Les macreuses ont la vie excessivement dure ; 
b l e s sées mor te l l ement , elles peuvent encore 
é c h a p p e r à leurs ennemis. 

C a p t i v i t é . — I l est rare de voir des macreuses 
brunes, ou d'autres e s p è c e s d u m ê m e genre, 
dans les j a rd ins zoologiques, b ien que tous les 
ans les oiseleurs en prennent sur les cô te s un 
nombre c o n s i d é r a b l e . Elles suppor tent d i f f i c i l e 
ment la c a p t i v i t é , m ê m e si on ne les laisse pas 
manger de mol lusques . 

C'est la chaleur de l ' é t é q u i sur tout p a r a î t leur 
ê t r e nu i s ib le . Elles suppor ten t bien l 'h iver , elles 
mangent , sont gaies ; mais elles d é p é r i s s e n t à 
mesure que la t e m p é r a t u r e devient plus douce, 
et elles meurent d 'ordinai re au m i l i e u de l ' é t é , 
à l ' é p o q u e de la mue . 

LES FULIGULES — AYTHYA. 

Die Moorenten, the Pochards. 

Caractères. — Les fuligules ont le bec mé
d iocrement l ong , d é p o u r v u de g i b b o s i t é à la 
base; les jambes cour tes ; les pa lmatures larges ; 
les ailes de longueur moyenne, a i g u ë s ; le p l u 
mage lisse et s e r r é . 

I V — 409 
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LA FULIGULE MILOUIN — AYTIIYA FERIMA. 

Die Tafelente, the Pochard. 

Caracières. — La fuligule milouin mâle a la 
t ê t e et la partie an t é r i eu re du cou d'un beau 
brun-roux, la partie an t é r i eu re de la poitrine 
noire, le dos et les flancs d 'un gris cendré pâ le , 
t r è s - f i n e m e n t ondu lés de noir ; le croupion noir; 
le dessous du corps b l anchâ t r e ; les couvertures 
des ailes d'un gris cendré ; le mi ro i r gris clair ; 
les rémiges et les rectrices grises; l 'œil jaune ; 
le bec gris-bleu, avec la base et les bords noirs; 
les tarses d 'un gris ve rdâ t r e . La femelle a la tê te 
et le cou d'un brun rougeâ t r e , le dos, la poitr ine 
el les côtes d'un gris j a u n â t r e , m a r q u é s de taches 
circulaires d 'un noir b r u n â t r e , mais peu visi
bles; le ventre b l a n c h â t r e , les ailes gris c e n d r é . 
En é t é , le mâle a un plumage analogue à celui 
de la femelle, seulement les couleurs en sont 
plus vives et les plumes du dos sont d'un gris 
pur. Cet oiseau a 52 cent, de long,et 82 cent, d'en
vergure; la longueur de l'aile est de 26 cent., 
celle de la queue, de 7. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencontre 
la fuligule m i l o u i n d u cercle polaire au tropique, 
du lac Baïkal aux montagnes Rocheuses; elle 
pa ra î t manquer dans l ' ex t rême nord, et dans la 
parde la plus mér id iona le de son aire de disper
sion, elle n ' a p p a r a î t qu ' à l ' époque des migrations. 
C'est un oiseau du nord de la zone t empé rée , et 
le m i d i de l 'Europe l u i convient déjà pour h i 
verner. Elle n'est pas rare en Allemagne et 
niche f r é q u e m m e n t dans les plaines du nord, r i 
ches en eau. Elle appa ra î t en mars et s'en va en 
octobre et novembre; mais quand l 'hiver est 
doux, elle le passe souvent dans nos pays. On la 
rencontre en hiver dans tout le sud de la Russie, 
dans les provinces danubiennes, le sud de l ' I 
talie, la Grèce et tout le nord de l 'Af r ique . 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — La ful igule 
mi louin voyage la nui t par grandes bandes, gé
né ra l emen t d é s o r d o n n é e s , quelquefois fo rmées 
en rang oblique, criant et coassant; au p r in 
temps, elle se monlre par petites troupes ou par 
couples. En é té , elle habite les lacs d'eau douce, 
les grands é tangs où l'eau est profonde et décou
verte; de là, elle va visiter les petits é t angs du 
voisinage. 

La fu l igule mi lou in est une des espèces de f u 
ligulidés les plus agiles. Elle marche mieux que 
la plupart de ses c o n g é n è r e s , bien qu'elle le fasse 
lourdement encore; elle ne s'aventure pas volon
tiers à terre; c'est tout au plus si elle la gagne 

pour se reposer sur un banc de sable, ou pour 
foui l ler quelque amas de plantes jetées sur le 
rivage : tout le resle de son temps, elle le passe 
à l 'eau. En nageant, elle enfonce le corps un 
peu plus p r o f o n d é m e n t que ses congénères, mais 
elle fend les flots tout aussi rapidement, et 
plonge avec autant de vivacité. Elle ne vole qu'à 

j grands coups d'ailes,et bruyamment; cependant 
cetle allure la fatigue moins qu'on ne pourrait le 
croire. Sa voix est un cr i ronflant, qu'on peut 
rendre à peu près par charr ou cherr. Pendant la 
saison des amours, elle fait entendre des sons 
singuliers, que Naumann compare au bruit 
d'une claque. La ful igule milouin est moins crain
tive que les canards; parfois m ê m e , elle se mon
lre for t confiante; mais des poursuites répétées 
la rendent prudente ; elle sait d'ailleurs fort 
bien régler ses actions d ' après les circonstances. 

En é té , elle ne se nourr i t presque exclusive
ment que de substances végétales ; de racines tu
berculeuses, de jeunes plants, de jeunes pousses, 
d'herbes, des fleurs et des fruits de diverses 
plantes aquatiques ; elle prend en outre des in
sectes, de petits poissons, des coquillages. Pen
dant ses migrations, elle a un régime plus animal, 
et à ce moment, sa chair, for t savoureuse en tout 
autre temps, prend un for t goût huileux désa
g réab le . 

La fuligule mi lou in niche assez tard, rarement 
avant le mi l i eu de mai . Elle s'établit toujours à 
cet effet dans un lac ou un étang dont les bords 
portent une abondante végétat ion, et c'est au 
mi l ieu de i roseaux, des joncs, des herbes qu'elle 
établi t son n id . I l lu i est indifférent que les eaux 
sur lesquelles elle se fixe soient douces ou salées. 
Parfois, elle niche tout au voisinage de lieux ha
bi tés , dans de t r ès -pe t i t s é t a n g s ; mais alors, 
quelques jours après que ses petits sont éclos, 
elle les conduit à une pièce d'eau plus étendue. 

Après leur ar r ivée au printemps, les fuligules 
inilouins demeurent longtemps avec les autres ca
nards, sans songer à se reproduire. A la fin d'avril, 
elles deviennent vives el inquiè tes ; les mâles 
font entendre leur cr i d'amour, les couples se 
séparen t , les amours commencent. D'après Nau
mann, la femelle choisit librement son mâle, et 
les rivaux ne se livrent pas de combats- Le mdest 
f o r m é de roseaux, de joncs, d'herbessèihesassez 
solidement enlr l a c é s ; l'excavation en est pro
fonde, cl soigne isement tapissét de duvet. Les 
œuf s , en généra l au nombre de huit ou dix, sont 
grands, arrondis, ternes, finement grenus, gris 
ou d'un vert o l ivâ t re . Tant que la femelle pond,le 
mâ le reste fidèlement à ses côtés , veille sur elle, 
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l'avertit de l 'approche d ' un danger. Mais d è s 
qu'elle a c o m m e n c é à couver, i l la qu i t t e et se 
joint à d'autres m â l e s , sans plus s ' i n q u i é t e r d 'elle. 

La femelle expose sa vie pour sa p r o g é n i t u r e , 
et après quelques j ou r s d ' incuba t ion , elle n'a
bandonne jamais ses œ u f s . Les jeunes é c l o s e n t 
le v i n g t - d e u x i è m e ou le v i n g t - t r o i s i è m e j o u r . 
Aussitôt éc los , la m è r e les condui t à l 'eau, et ils 
se mettent i m m é d i a t e m e n t à p longer . Pendant 
les premiers jou r s , ils ne qu i t t en t pas les f o u r r é s 
de plantes aquatiques o ù i ls t rouvent u n abr i 
assuré. Leur m è r e dispose pour eux, au m i l i e u 
de ces f o u r r é s , des l i eux de repos, en courbant 
plusieurs tiges de roseaux, qu 'el le r e v ê t m ê m e de 
feuilles d é p l a n t e s aqua t iques ; ils s'y rendent 
souvent pour s'y reposer, s'y net toyer , s'y chauf
fer au soleil. E n cas de danger, ils cherchent 
leur salut en p longeant . Si les poursuites se 
multiplient dans u n endroi t , l eur m è r e les con
duit dans une autre l oca l i t é plus t r anqu i l l e , en 
suivant le plus possible le cours de l ' eau . A u be
soin, elle f ranchi t avec eux, sur ter re , des espaces 
assez c o n s i d é r a b l e s . Les jeunes croissent rap ide
ment, mais ils ne commencen t à voler que quand 
ils ont atteint leur ta i l le d é f i n i t i v e . A pa r t i r de ce 
moment, les m â l e s viennent r e jo indre leurs f e 
melles, et tous f o r m e n t alors de nombreuses so
ciétés. 

Les rapaces, les cornei l les , les pies sont les en
nemis des mi lou ins , ou d u moins de leurs œ u f s 
et de leurs petits. 

Chasse. — L ' h o m m e chasse ces oiseaux pour 
se procurer leur chair , q u i est f o r t d é l i c a t e . On 
tue souvent plusieurs jeunes d ' u n seul coup de 
fusil, car ils ont l 'hab i tude , quand i ls sont pour 
suivis, de se grouper en masse. De temps à au 
tre, on en prend u n grand n o m b r e dans les ca-
nardières . 

C a p t i v i t é . — Les f u l i g u l e s m i l o u i n s s 'habituent 
rapidement à la c a p t i v i t é . Elles s 'accommodent 
d'un r é g i m e f o r t s i m p l e , pou rvu q u ' o n leur donne 
de temps à autre des poissons. Elles se sont re
produites au Ja rd in zoologique de Cologne. 

LES ÉRISMATURES — ERISMATURA. 

Die Ruderenle. 

C a r a c t è r e s . — Les é r i s m a t u r e s d i f f è r e n t de 
tous les autres f u l i g u l i d é s par leur po r t , sur tout 
par la fo rme de leur queue, et paraissent é t a b l i r 
une transition entre les f u l i g u l i d é s et les cor
morans. Us ont le corps a l l o n g é ; le cou cour t et 
gic-s; la lê te assez f o r t e ; le bec apla t i a n t é r i e u r e 
ment, for tement r e l e v é en a r r i è r e sur les c ô t é s , 

avec l 'onglet pe t i t ; les tarses cour t s ; les doigts 
longs; les ailes t r è s - c o u r t e s et fo r t emen t b o m 
b é e s ; la queue longue, conique , f o r m é e de d ix-
h u i t rectrices t r è s - é t r o i t e s , t r è s - p o i n t u e s , dures 
et ro ides ; le plumage d u r et s e r r é . 

L'ÉRISMATURE LEUCOCÉPHALE — ERISMA TU Il A 
LEUCOCEPIÎALA. 

Die Ruderente. 

Caractères. — L'érismature lencocéphale ou 
à t ê te blanche, canard cuivré, canard-faisan, a la 
l ê t e blanche ; une grande tache au haut de la 
t ê t e , u n col l ie r et la gorge no i r s ; le bas d u cou 
d 'un b r u n - c h â t a i n , finement m o i r é de n o i r ; le 
manteau j aune-g r i s , m a r q u é de n o i r ; le dessous 
d u corps j aune - roux , b l a n c h â t r e au m i l i e u et ta
c h e t é de n o i r ; les r é m i g e s pr imaires grises; les 
rectrices noires ; l 'œi l j aune - roux ; le bec b l e u â t r e ; 
les tarses r o u g e â t r e s . Cet oiseau a 52 cent, de 
long , et 69 cent, d 'envergure; la longueur de 
l 'aile est de 15 cent . , celle de la queue, de 12. 

La femel le est plus peti te que le m â l e ; son 
plumage est plus b i g a r r é , mais moins beau ce
pendant ; elle a le hau t de la t ê t e b r u n , les joues 
m a r q u é e s d 'une tache de m ê m e couleur , enca
d r é e de blanc j a u n â t r e ; t ou t le reste d u plumage 
est b run - roux , r ayé de no i r et de gr i s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é r i s m a t u r e 
l e u c o c é p h a l e habite le sud-est et le sud de 
l 'Europe , la part ie sud de l 'Asie centrale et le 
nord-ouest de l ' A f r i q u e . I l y est moins c o m m u n 
que les autres a n a t i d é s , o u d u moins on l ' y ren
contre moins souvent. 11 do i t ê t r e assez abon
dant sur les grands et les petits lacs du centre 
de l 'Asie . I l se mon t re r é g u l i è r e m e n t en G r è c e , 
mais i l y est t ou jou r s r a r e ; on ne l'a pas encore 
o b s e r v é en Espagne; B u v r y et T r i s t r a m l 'on t vu 
en A l g é r i e ; ce dern ier auteur y a m ê m e t r o u v é 
ses œ u f s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — « Les ca
nards à t ê t e blanche, que l ' on vo i t tou jours 
deux à deux, d i t B u v r y , sont une appar i t ion 
des plus charmantes. Leu r beau bec b leu de 
cie l t ranche v ivement sur leur t ê t e b lanche, sur 
leur plumage b r u n ; leur p o r t est on ne peut 
plus gracieux. Us l è v e n t la queue presque v e r t i 
calement et glissent rapidement comme une 
barque à la surface de l 'eau. Quand on les 
chasse, i l est rare qu ' i l s s'envolent ; mais i ls na
gent si rapidement , q u ' i l est f o r t d i f f i c i l e de les 
a t te indre . L ' é r i s m a t u r e l e u c o c é p h a l e nage le 
corps p r o f o n d é m e n t e n f o n c é dans l 'eau ; o n 

I n ' a p e r ç o i t que la t ê t e , le cou et la queue ; i l 
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rame vigoureusement avec ses larges pattes 
p a l m é e s , et rivalise avec les cormorans pour la 
rap id i t é et l'adresse à plonger. A u vol , i l res
semble plus à un plongeon q u ' à un canard ; ses 
ailes produisent un bruissement continu. Son 
cri est une sorte de coassement grondant, et 
ressemble assez à celui des autres fu l igu l idés . 

On ne sait au juste quelle est sa nou r r i t u r e ; 
on peut cependant admettre, vu la faci l i té avec 
laquelle i l nage et plonge, qu ' i l fait surtout la 
chasse aux poissons. 

Dans l'Asie centrale, l ' é r i smatu re l eucocé 
phale niche plus tard que les autres canards: 
i l ne pond pas avant le mois de ju i l l e t . 11 cache 

son n id du mieux qu ' i l peut ; i l l 'établit dans un 
fou r r é de roseaux ou de hautes herbes, dans 
lequel i l est comme enseveli, et i l le recouvre 
de tiges de roseaux. Tris t ram a t rouvé deux nids 
dans un lac d 'Algér ie , renfermant l'un trois, 
l 'autre neuf œufs . « Ces œuf s , t rès-grands rela
tivement à la taille de l'oiseau, sont régulière
ment ell iptiques; leur coquille est rugueuse, de 
couleur blanc sale. » 

Nous ne connaissons n i la vie des jeunes 
é r i s m a t u r e s n i les ennemis qui les menacent, ni 
les dégâts qu'ils nous peuvent causer ou les avan
tages dont ils peuvent ê t re pour nous. 

L E S M t i R G I D É S — MERGL 

Die Sàger, the Goosander. 

C a r a c t è r e s . — Les merg idés sont parfaite
ment distincts de tous les lamellirostres que 
nous venons de passer en revue. 

La famille qu'ils composent tire son pr incipal 
ca rac t è re de la forme et de la disposition des 
lamelles du bec, qui sont coniques, distantes, 
saillantes, e x t é r i e u r e m e n t visibles sur toute l 'é 
tendue des bords des mandibules, à pointe t rès-
r e c o u r b é e . 

Cette famil le repose sur le genre suivant. 

LES HARLES — M ERG US. 

Caractères. — Les harles ont le corps très-
a l l o n g é ; le cou mince et de longueur moyenne; 
la tê te forte et ordinairement o rnée d'une huppe ; 
le bec long, droi t ou un peu re levé , mince, 
é t ro i t , presque cyl indr ique, à bords a rmés de 
lamelles dentiformes et t e r m i n é par un vigoureux 
onglet ; des jambes insé rées fo r t en a r r i è r e du 
corps; des tarses courts; des doigts grands, l'ex
terne é tant aussi long que le m é d i a n , largement 
pa lmés ; une queue courte, large, arrondie, for 
m é e de seize à d ix-hui t rectrices; des ailes a i 
guës , les deux p r e m i è r e s r é m i g e s é tan t les plus 
longues; un plumage mou, ser ré , dont les cou
leurs varient selon l 'âge et le sexe. 

D 'après Wagner, leur organisation interne 
rappelle celle des canards ; le c râne cependant 
offre quelques d i f f é r e n c e s . L 'occiput ne p ré sen te 
pas de /acunes ; l'os lacrymal a une apophyse 
petite et pointue; l'apophyse zygomalique pos
t é r i eu re est peu déve loppée ; presque tous les os 
de la face sont comme a l longés . La colonne ve r t é 

brale comprend quinze vertèbres cervicales,. 
neuf dorsales, hu i t caudales. Le sternum res
semble à celui des canards; son bord posté
rieur est entier ; i l ne p résen te pas d'échan-
crure, mais des î lots membraneux. Presque tous 
les os renferment un canal médul la i re . 

La langue est mince et moins charnue que 
celle des canards; elle est garnie sur ses bords 
de petites ver rucos i tés pointues. Le ventricule 
succcn tu r i é est large, t rès -g landuleux; l'esto
mac membraneux. La t r achée présente deux 
renflements ovoïdes, et le larynx inférieur l'orme 
une grande excavation osseuse, de laquelle nais
sent les deux branches, à une assez grande dis 
tance l'une de l 'autre; à gauche, se trouve une 
grande dilatat ion triangulaire, dont les côtés 
sont osseux, et qui encadre une fenêtre mem
braneuse. Chez la femelle, le larynx inférieurest 
fort développé aussi. Dans quelques espèces, 
cette disposition est un peu modifiée. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On peut 
regarder les harles comme formant passage 
des fu l igu l idés aux c o l y m b i d é s ; ils sont cepen
dant plus près des premiers que des canards. 
Ils marchent mal , en vacillant et la partie an
té r ieure du corps un peu r e l evée ; ils nagent 
aussi bien sur l'eau qu'entre deux eaux; ils 
plongent avec une grande facilité et peuvent 
rester longtemps s u b m e r g é s . Leur vol est léger, 
rapide comme celui du canard. Quand plusieurs 
de ces oiseaux volent de compagnie, ils adop
tent un certain ordre ; ils s 'élèvent de dessus 
l'eau bruyamment et en s'aidant de leurs pattes; 
ils s'y abattent obliquement, plongent aussitôt 
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ou se maint iennent à la surface, en é t e n d a n t 
leurs larges pattes p a l m é e s . 

Leur c r i est un grondement assez s ingul ie r , 
lancé sur des intonat ions diverses, et quelque
fois m ê m e harmonieuses. 

Les harles ne sont pas moins in te l l igents que 
les canards ; mais leurs m œ u r s sont moins pai
sibles. Us sont prudents , t imides , d é f i a n t s , d é 
voués j u s q u ' à un cer ta in p o i n t à leurs sembla
bles, sociables par c o n s é q u e n t , mais en m ê m e 
temps, ils sont j a l o u x et envieux et par suite j 
querelleurs, m ê m e en dehors de la saison des j 
amours. La p lupar t ne s ' i n q u i è t e n t pas des au- j 
très oiseaux; chaque e s p è c e v i t plus ou moins 
pour elle seule, et si elle habi te les m ê m e s eaux 
que d'autres oiseaux aquatiques, elle se t ient à 
l'écart de ceux-ci . Une e s p è c e f a i t except ion, et 
vit en bonne harmonie avec les f u l i g u l i d é s , s'ac
couple m ê m e avec eux, et ces unions sont f é 

condes. 
Tous les harles habi tent l ' h é m i s p h è r e b o r é a l , 

mais ils sont à peu p r è s é g a l e m e n t r é p a n d u s à j 
l'est et à l 'ouest; beaucoup d ' e s p è c e s se m o n t r e n t 
à la fois dans l 'ancien et le nouveau cont inent . 
Des froids v igoureux l eu r f o n t abandonner les 
contrées septentrionales, les cont ra ignent à é m i -
grer jusqu'au n o r d de l 'Al lemagne , r a rement 
plus au sud, àt jusque sous les lat i tudes corres
pondantes en Asie et en A m é r i q u e . Suivant la 
localité qu'ils habi tent , i ls sont migra teurs ou 
erratiques; toutefois , ils ne se por ten t jamais au 
delà de certaines l imi tes . Us ne qu i t t en t une 
pièce d'eau que quand elle gè l e , et ils s ' a r r ê t e n t 
à la p r e m i è r e eau l ib re qu ' i l s rencontrent . Us y 
demeurent le plus longtemps qu ' i l s le peuvent, 
et si la t e m p é r a t u r e se radouci t , i ls r emonten t 
vers le nord . Ces oiseaux n ' é m i g r e n t g u è r e qu 'en 
compagnie de leurs semblables; rarement , ils se 
mêlent à leurs c o n g é n è r e s , plus ra rement en

core à des canards. 
Tous les harles sont p r é d a t e u r s . Us ne r e f u 

sent pas absolument les substances v é g é t a l e s , 
mais ils ne s 'attaquent à elles que dans un be
soin e x t r ê m e . Us se nourr issent de poissons et 
d'autres animaux aquatiques, de petits repti les, 
de c rus tacés et d'insectes. I l s prennent les pois
sons en les poursuivant rap idement dans l 'eau, 
comme le f o n t les plongeurs ; là où le fond de 
l'eau leur semble r en fe rmer des a l iments , ils 
barbotent parfois . I l s sont t r è s - v o r a c e s , et peu
vent par c o n s é q u e n t causer aux p ê c h e u r s des 

pertes assez notables. 
Us se reproduisent à la f a ç o n des canards. Us 

r m t monogames et n ichen t sur le sol, dans ou 

sous des buissons, des touffes d'herbes, dans des 
troncs d'arbres creux, sur des branches; ils 
s 'emparent m ê m e parfois des nids d'autres oi 
seaux. Leu r n i d est g r o s s i è r e m e n t fa i t de roseaux 
secs, de feui l les , de mousse, de joncs ; l ' in té 
r i eur est t ap i s sé de duvet. Chaque c o u v é e est de 
sept à quatorze œ u f s , d 'un blanc v e r d â t r e u n i 
fo rme . La femel le couve seule, et l ' i ncuba t ion 
est de vingt-deux à v ingt -quat re jou r s . Pendant 
ce temps, le m â l e se t ien t dans son voisinage. 
Dans les premiers jours q u i suivent l ' é c los ion , 
i l v ient encore se mont re r que lquefo i s ; mais 
b i e n t ô t i l abandonne sa femel le , se j o i n t à d'au
tres m â l e s pour passer ensemble l ' é p o q u e de la 

mue. 
Les petites e s p è c e s de harles ont pour ennemis 

les faucons et les é p e r v i e r s ; quant aux jeunes, ils 
ont à redouter tous les carnivores. L ' h o m m e ne 
fai t pas à ces oiseaux de chasse r é g l é e ; leur chair 
é t a n t mauvaise et huileuse ; mais souvent, i l ra
v i t leurs œ u f s , ou fa i t servir leurs plumes et leur 
duvet à d i f f é r e n t s usages. 

C a p t i v i t é . — On ne voi t de harles captifs que 
chez quelques amateurs ; l eur ent re t ien est fort 
c o û t e u x et, d 'un autre c ô t é , ces oiseaux ne sonl 
d 'aucune u t i l i t é . L e u r b e a u t é , leur v ivac i té cap
t ivent cependant, et ils conviennent t r è s -b i en 
pour de grandes p i è c e s d'eau ; mais on doit 
s'abstenir d ' é l eve r à cô t é d'eux des poissons ; 
car ces grands destructeurs les feraient d i spa ra î 
tre en t r è s - p e u de temps . 

LE HARLE PIETTE — MERGUS (MERGELLVS) 
ALBELLVS. 

Der Zwergsàger, the Smew. 

Le harle piette, que son bec large et court et 
p e u t - ê t r e aussi ses m œ u r s ont fa i t regarder 
comme le type d 'un genre pa r t i cu l i e r , ressem
ble beaucoup à cer ta ins f u l i g u l i d é s , aussi le 
mettrons-nous à la t ê t e du groupe. 

C a r a c t è r e s — Le m â l e , sous son p lumage de 
noces est d 'un blanc pur , i l a une tache entre 
l 'œi l et le bec et une raie à la nuque d 'un no i r 
ve r t ; le dos et la plus grande partie de l 'a i le , 
deux bandes scapulaires é t r o i t e s , une bande lon
gi tudinale sur l 'a i le , noirs ; les flancs d 'un gris 
b l e u â t r e , m o i r é s transversalement de n o i r ; les r é . 
miges d 'un b run noir , les r ec t r i ces grises; l 'œi l 
b r u n - r o u x ; le bec et les larses sont d 'un gris 
b l e u â t r e . Cet oiseau a 52 cent, de long , et 82 cent . 
d 'envergure ; la longueur de l 'a i le est de 23 cent. , 

celle de la queue, de 8. 
La femelle est plus peti te ; elle a la t ê t e et la 
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partie pos té r i eu re du cou brunes; la ligne naso-
oculaire noire; la gorge et le dessous du corps 
blancs ; les plumes du manteau grises; le haut 
de la poitrine et les flancs rayés transversalement 
de noir et de b l a n c h â t r e . Le mâle , après la mue, 
a un plumage analogue à celui de la femelle. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le nord de 
l'Asie est la vér i table patrie du harle piette; de 
là, son aire de dispersion s 'é tend, à l'ouest, jusque 
dans le nord de l 'Europe, à l'est, jusqu'en A m é 
r ique . L'hiver lu i fait abandonner ces con t rées 
pour des zones plus mér id iona les . I l appara î t 
alors par grandes masses en Chine, surtout dans 
les provinces septentrionales du Céleste Empire , 
dans le nord de l ' Inde ; presque tous les hivers, 
i l se montre, et m ê m e assez f r é q u e m m e n t , dans 
le centre et le sud de l 'Europe; on ne ren
contre que des individus isolés dans le sud des 
Etats-Unis; Audubon, du moins, assure que c'est 
un oiseau rare sur le continent a m é r i c a i n . 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Quand l ' h i 
ver est r igoureux, le harle piette arrive dans nos 
pays dès le mois de novembre ; mais, g é n é r a l e 
ment, on ne l 'y voit pas avant le mi l ieu de d é 
cembre; i l nous quit te en février et en mars 
pour regagner le nord ; i l pa ra î t r a i t cependant 
q u ' i l demeurerait jusqu'en mai sur certains lacs 
de la Suisse. On le rencontre dans des eaux 
douces;, et t r è s - e x c e p t i o n n e l l e m e n t dans des 
anses de mer tranquilles, de p ré fé rence dans 
celles où viennent se déverser des fleuves ; mais 
i l n 'y reste jamais longtemps. Contrairement aux 
fu l igu l idés , i l p ré fè re l'eau courante à l'eau dor
mante. U voyage donc toujours en suivant le 
cours des fleuves, et i l ne les quitte momenta
n é m e n t que pour aller visiter les lacs et les 
é tangs . 

En marchant, le harle piette tient le corps 
horizontal , le cou r e n t r é ; i l vacille, mais moins 
que ses congénè re s . En nageant, i l enfonce son 
corps dans l'eau environ j u s q u ' à la moi t ié de sa 
hauteur, et i l nage avec la plus grande agilité 
entre deux eaux, c 'est-à-dire c o m p l è t e m e n t sub
m e r g é . Dans ce cas, et lorsqu' i l plonge, son corps 
et son cou sont sur la m ê m e ligne. Son vol res • 
semble à celui des petites espèces d ' ana l idés , et 
i l est aussi rapide. Envolant , i l produit un bru i t 
à peine perceptible et i l suit une ligne droite. 
Lorsque l'oiseau n'a qu'une faible distance à 
f ranchir , i l rase presque le sol ou la surface de 
l'eau. Sauf quand i l se repose à terre, le harle 
piette se montre v i f et actif, et cela m ê m e par les 
plus grands froids. 

Use distingue facilement des fu l igu l idés , dont 

i l a le port et le plumage, par la façon dont i l 
plonge. Ceux-ci reparaissent à peu près à 
l 'endroit m ê m e où ils se sont enfoncés sous 
l'eau ; le harle piette, au contraire, une fois sous 
l'eau, s'y dirige en tous sens, soit horizontale
ment, soit obliquement et ne revient à la surface 
que bien lo in de l 'endroit où i l a plongé. I l fond 
sur sa proie sous l'eau, comme le ferait un bro
chet, et i l peut rester plusieurs minutes sans 
respirer. 

Cet oiseau a un attachement tout particulier 
pour le garrot. Tl est t r è s - r a r e , dans nos pays, 
de ne pas le voir dans la société de cet oiseau ; 
plus d'une fois dé jà on a signalé l'union intime 
qui existait entre eux; l 'on a m ê m e tué des la
mellirostres, qui semblaient des hybrides de ces 
deux espèces . Cette ami t i é résiste même à la 
capt ivi té , et i l est arr ivé plusieurs fois, dans nos 
jardins zoologiques, (pue des harles piettes sont 

j venus volontairement s 'établir dans des bassins 
| hab i tés par des garrots. 

Le harle piette se nourr i t surtout de petits 
I poissons, et en outre de crus tacés et d'insectes ; 
1 en capt ivi té , i l mange aussi certaines substances 

végétales et pa ra î t beaucoup aimer le pain. U 
j n'est pas moins adroit p ê c h e u r que ses congé

nères plus grands. 
« C'est un spectacle for t divertissant, dit Nau

mann, que d'observer une bande de ces harles 
! en t ra in de pêche r . Ils nagent serrés en masse; 

l 'instant d ' ap rès ils ont disparu, et l'on voit les 
bouillonnements de l'eau qu'ils agitent. L'un 

j après l 'autre, ils reparaissent, mais séparés et 
souvent à trente ou cinquante pas de l'endroit 
où ils avaient p longé . Us se rassemblent, plon
gent de nouveau, et continuent longtemps ce 
m a n è g e . Une ouverture de quelques pieds carrés 
à peine de surface, dans la glace, leur suffit pour 

j plonger et pour chercher leur nourriture sous la 
couche glacée qu i recouvre la rivière ; et ils re
trouvent toujours cette ouverture pour respirer 
et sortir, ce qui prouve qu'i ls voient parfaite
ment, m ê m e sous l 'eau. Si le cours d'eau qu'ils 
habitent n'est pas assez poissonneux, ils en 
fouil lent le fond pour prendre des grenouilles; 

1 des insectes, etc. Des harles piettes rassemblés 
sur un petit é t a n g r empl i de jeunes poissons, y 

! font l 'effet de poissons volants, ils s'élancent hors 
! de l'eau, s'y enfoncent de nouveau et produisent 

un tourbil lonnement continuel . Les harles ont 
pour s ingu l iè re habitude de plonger tous ensem
ble. Us agissent ainsi pour surprendre les pois
sons, et les poursuivre à la fois dans toutes les 
directions ; i l en résu l te que celui qui a échappé 
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à l 'un devient la proie de l ' au t re . Mais j e n 'a i j a 
mais r e m a r q u é qu'en plongeant ces oiseaux 
prissent un cer ta in o rd re ; qu ' i l s se disposassent 
en demi-cercle, restassent ainsi t ou t le temps 
qu'ils plongent, de m a n i è r e à r a b a l i i e les pois
sons et à s'en emparer plus s û r e m e n t . 

On c o n n a î t peu le mode de r ep roduc t ion des 
harles piettes. On sait qu ' i l s n ichent en grand 
nombre dans le nord de la Russie, aux bords des 
fleuves ou sur de petits î l o t s ; qu ' i l s construisent 
dans des troncs d 'arbres creux u n n i d fa i t de 
fucus et d'herbes s è c h e s ; qu ' i l s le tapissent de 
leur propre duvet, et pondent de h u i t à douze 
œufs d'un blanc sale ou d 'un b r u n v e r d â t r e . 
Maison ne c o n n a î t n i la d u r é e de l ' i ncuba t ion , 
ni le mode de d é v e l o p p e m e n t des jeunes. 

Le harle piette n'a aucune impor t ance comme 
gibier, sa chair n'est pas mangeable. Captif , i l 
orne superbement une p i è c e d'eau. 

LE HARLE BIEVRE — MERGUS MERGANSER. 

Der Gànsesàger, die Sàgegans, the Mtrganser. 

Caractères. — Le harle bièvre {fig. 186) dif
fère surtout de l ' e spèce p r é c é d e n t e par son bec, 
qui est long, et c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t . Le m â l e , 
dans son plumage de noces, a la t è t e et le haut 
du couve r t -no i r ; le hau t d u dos, les é p a u l e s , 
le bord des ailes, les scapulaires a n t é r i e u r e s 
noirs; tont le dessous d u corps et les couver
tures supé r i eu re s des ailes d 'un beau rose j a u 
nâ t re ; le m i ro i r b lanc ; les r é m i g e s n o i r â t r e s ; les 
couvertures du bas d u dos grises, f inement o n 
dulées de n o i r ; les r é m i g e s noires ; les rectrices 
grises; l 'œil jaune-rouge, le bec rouge-cora i l , 
les pattes d'un rouge p â l e . 

La femelle a le hau t de la t ê t e et la nuque 
bruns; le dos gris-bleu ; le dessous du corps et 
le miroir blancs; la pa r t i e a n t é r i e u r e de la po i 
trine et les flancs gr is , v a r i é s de t rai ts plus clairs 
et plus f o n c é s . Le m â l e , a p r è s la mue d ' é t é , re
vêt un plumage analogue, mais plus b r i l l a n t . 
Cet oiseau a de 82 à 88 cent, de long , et de 
r , I O à l m , 1 6 d 'envergure ; la longueur de l 'ai le 
est de 33 cent., celle de la queue, de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le harle Liè
vre habite le n o r d de l 'Europe , de l 'Asie et de 
l 'Amér ique , et p a r a î t ê t r e à peu p r è s é g a l e m e n t 
commun dans chacune de ces t rois parties du 
monde. Sa patrie est la zone comprise entre les 
52° et 68° de l a t i t ude . U é m i g r é plus r é g u l i è r e 
ment que ses c o n g é n è r e s , e t s emon t r e , d'un c ô t é , 
dans tout le m i d i de l 'Europe , dans le sud de la 
Chine et le nord de l ' Inde ; d 'un autre c ô t é , dans 

presque toute l ' é t e n d u e des É t a t s - U n i s . Quel 
ques paires n i chen t dans le no rd de l 'Al lemagne ; 
mais la p lupa r t de ceux qu 'on a p e r ç o i t dans nos 
c o n t r é e s , y arr ivent à la f i n de novembre, pour 
nous qu i t t e r d è s le mois de f é v r i e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est à jus te 
t i l r e que le harle b ièvre passe pour un des pa l 
m i p è d e s les plus beaux et les plus attrayants. 
Son superbe p lumage aux couleurs net tement 
t r a n c h é e s a t t i re sur l u i l ' a t ten t ion , et son ag i l i t é 
ext raordinai re l 'excite encore davantage. Sauf 
quelques heures du m i l i e u de la j o u r n é e , p a s s é e s 
sur le sable au bo rd de l 'eau et c o n s a c r é e s au 
repos, le harle b i è v r e est t ou jour s sur l 'eau. A 
terre, i l marche en vaci l lant assez lourdement , 
i l vole avec une certaine r a p i d i t é , mais au p r ix 
de grands e f fo r t s ; ce n'est que sur l'eau q u ' i l 
se meut avec f ac i l i t é . L o r s q u ' i l nage paisible
ment , i l f rappe l 'eau lentement de ses larges 
pattes p a l m é e s et avance r ap idemen t ; pou r 
sui t - i l que lqu 'un de ses semblables pour lu i 
enlever la proie q u ' i l vient de capturer , i l frappe 

la surface de l 'eau avec une tel le violence que 
le b r u i t s'en entend au l o i n , et q u ' i l surpasse en 
vitesse tous les autres oiseaux nageurs. I l plonge 
t r è s - a i s é m e n t , presque sans b r u i t ; i l nage entre 
deux eaux avec une telle r a p i d i t é qu 'on cro i ra i t 
voir un poisson. I l reste parfois deux minutes 
sous l'eau ; mais son immers ion dure o rd ina i re 
ment un peu plus d 'une minu t e , et dans cet 
in te rva l l e , i l a, en tours et en d é t o u r s , parcouru 
une distance d'au moins cent pas. 

Sa voix est u n grondement s ingul ier : on ne 
peut mieux le comparer , à m o n avis, qu 'aux sons 
du m i r l i t o n . Les notes en sont : karr e l korr ; 
mais elles sont fondues les unes dans les autres 
d'une telle f a ç o n , elles ont u n t i m b r e si p a r t i 
cul ier , qu ' on ne peut en donner une idée qu 'en 
les comparant à ceux de l ' i n s t r u m e n t dont je 
viens de parler . 

U suff i t d'observer quelques moments le harle 
b i èv re , pour avoir des preuves de son i n t e l l i 
gence : g r â c e à l ' e x t r ê m e finesse de ses sens, r i en 
ne l u i é c h a p p e . Son in te l l igence, sa prudence, 
sa d é f i a n c e , son jugement , son apt i tude à se 
plier aux diverses circonstances, se manifes tent 
b i e n t ô t à celui q u i l ' é t u d i é . D i f f é r a n t en cela de 
ses c o n g é n è r e s i l ne v i t en s o c i é t é qu'avec ses 
semblables. En l i b e r t é comme eu c a p t i v i t é , on 
voi t les harles ^ toujours ensemble ; mais l 'on 
constate b i e n t ô t (pie la plus parfai te ha rmo
nie ne r è g n e pas au m i l i e u d'eux, et que leur 
c a r a c t è r e envieux et j a loux see manifeste à 
toute occasion. Cependant les haues se p r ê l e n t 
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un mutuel appui dans leurs chasses; ils p lon
gent en m ê m e temps, se rabattent les poissons 
les uns aux autres ; mais chacun, au fond, ne 
travaille que pour soi, et r ien n'est plus éloigné 
de sa pensée que l ' intent ion de rendre service à 
l 'un de ses compagnons. 

Tant qu ' i l peut s'en procurer, le harle bièvre 
ne mange que des poissons, ceux surtout de 10 
à 15 cent, de long ; i l est capable cependant d'en 
prendre de plus gros. Exceptionnellement, i l 
mange aussi des vers et des insectes, lesquels 
constituent son princiqal aliment pendant sa 
jeunesse. 

Quelques harles bièvres nichent çà et là en 
Allemagne, principalement dans les lacs de la 
P o m é r a n i e , du Mecklembourg et du Holstein. 
Dans les îles danoises, on en trouve régul iè re 
ment, et plus au nord, on est sûr d'en rencontrer 
sur toutes les eaux qui leur conviennent. Les cou
ples sont déjà f o r m é s pendant leur sé jour dans 
les quartiers d'hiver. Ils arrivent accouplés au 
l ieu où ils doivent s 'é tabl i r ; mais, dans le nord, 
ce n'est qu'au commencement de j u i n qu'ils 
songent à se reproduire. Le harle bièvre é tab l i t 
son n id dans une dépress ion du sol, entre des 
pierres, sous un buisson, sur un saule, dans un 
ancien nid a b a n d o n n é de corbeau ou de ra
pace, souvent dans le creux d'un tronc d'arbre. 
A u Tana El f , je vis sur tous les arbres de grandes 
caisses, à ouverture triangulaire, des t inées à lo
ger des harles bièvres et des harles h u p p é s , et 
disposées de façon à ce qu'on p û t prendre les 
œ u f s . Ces caisses sont t rès en usage chez les 
Lapons et les Finnois, et les harles vont régul iè
rement s'y installer. Le nid de cet oiseau est 
assez g ros s i è r emen t fai t de branches, de b r i n 
dilles, de chaumes, de feuilles, de lichens; i l est 
chaudement tapissé de duvet. La ponte est de 
h u i t à quatorze œuf s par c o u v é e ; mais le nom
bre peut en ê t re doub lé si on les enlève suc
cessivement. Ces œuf s sont ovoïdes ou un peu 
al longés, à coquille solide, finement grenue, 
peu bri l lants , d'un b run ve rdâ t r e pâle ou d'un 
vert ol ivâtre sale. La femelle couve seule; c'est 
à elle seule aussi qu' incombent les soins de 
l ' éducat ion des jeunes. Lorsque ceux-ci naissent 

j sur un lieu élevé, la m è r e est obligée, dit-on, de 
I les porter à terre l ' un après l 'autre; mais aucun 
j naturaliste n Ja été t émoin de ce fait , et on peut 
j hardiment le mettre en doute. Je crois plutôt 

que les jeunes harles sautent tout simplement 
en bas de leur n id , comme le font les jeunes oies 

J et les jeunes canards, et que leur duvet épais et 
I abondant amorti t leur chute. Si je puis rappor

ter à l 'espèce qu i nous occupe des observations 
faites sur de jeunes harles huppés , je dirai que 
les jeunes se comportent tout comme les jeunes 
canards ; mais que bientô t ils font preuve de la 
vivacité qu i leur est propre, et qu 'à huit jours, 
ils se montrent d é j à dignes de leur race. Dans les 
premiers temps, ils vivent d'insectes, qu'ils ra
massent à la surface de l 'eau; à trois jours, ils 

j commencent à plonger; à hu i t jours, ils sont 
j capables de prendre des poissons. Ils croissent 
| t r è s - rap idement et deviennent bientôt indépen-
| d a n t s . D a n s l e p r i n c i p e , a p r è s chaque excursion,ils 

viennent se rassembler auprès de leur mère; plus 
tard, ils ne s'en i n q u i è t e n t plus, ils se groupent 
ensemble, se serrant les uns contre les autres, se 
i échauf fan t mutuellement. Lorsqu'ils ont atteint 
la moi t ié de leur taille défini t ive, ils ne font plus 
grande attention à leur m è r e . A cinq semaines, 

| ils ont f in i de grandir, mais ils ne peuvent en-
1 core voler On a r e m a r q u é chez des harles en 

l iber té , que le pè re , bien que venant se joindreà 
sa famil le , ne s'occupe nullement de Léducation 
des petits. Le d é v o u e m e n t de la mère rend ses 
soins superflus. La femelle du harle bièvre est' 

j tellement ardente à couver que, quand on lui 
enlève ses œ u f s , elle va couver le premier nid 
de canard qu'elle trouve ; elle en chasse la mère 
légi t ime et élève une p rogén i tu re qui lui est 
é t r a n g è r e . 

Forts et adroits comme ils le sont, les harles 
bièvres ont peu à redouter les ennemis qui me
nacent les petits pa lmipèdes : le plus souvent 

! m ê m e ils é c h a p p e n t à l 'homme, grâce à leur pru
dence. On ne leur fai t d'ailleurs pas de chasse 
en règle ; leur chair ne nous semble pas man
geable; quant aux plumes, elles ne sont pas beau
coup ut i l isées . 
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Fig. 187. Le Sylochélidon de la mer Caspienne (p. 7.80). 

LES LONGIPENNES — LONGIPENNES. 

Die Seeflieger, the Sea-Swallows. 

Les lamellirostres nous r e p r é s e n t e n t les o i 
seaux nageurs les plus pa r f a i t s ; les longipennes 
se montrent à nous comme les dominateurs a i lés 
dès mers. C'est à eux que s'applique l ' é p i t h è t e de 
Lesson : « oiseaux mar ins cosmopolites ». Com
parés sous ce rappor t aux longipennes, tous les 
autres nageurs nous semblent c o m m e a t t a c h é s 
par des liens d'esclavage, les uns aux c ô t e s , les 
autres aux flots de la mer . 

Des ailes t r è s - d é v e l o p p é e s aux d é p e n s des 
pattes, c a r a c t é r i s e n t essentiellement les l o n g i 
pennes. Quelques-uns, p a r m i eux, marchent 
assez bien et nagent souvent; mais le vo l est leur 
allure p r inc ipa le . T o u t l eur genre de vie est sous 
la d é p e n d a n c e de leur v o l , et, sous ce rappor t , ils 
surpassent tous les autres oiseaux : c'est à peine 
s'il en est qu 'on puisse leur comparer . 

C a r a c t è r e s . — L e s longipennes p r é s e n t e n t un 
type assez u n i f o r m e . I l s on t le corps assez volu-

BREHM. 

m i n e u x ; le cou c o u r t ; la tê te m é d i o c r e ; le bec 
de longueur moyenne, c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , 
t ranchant , c rochu ou p o i n t u , à mandibule s u p é 
r ieure plus ou moins r e c o u r b é e , tandis que l ' i n 
f é r i e u r e , p lus épa i s se à la pointe , f o r m e g é n é r a 
l ement u n angle sa i l l an t ; les pattes faibles, les 
t ro is doigts a n t é r i e u r s , seuls, r é u n i s par une pa l 
ma tu re souvent i n c o m p l è t e ; les ailes longues, 
pointues, plus ou moins é t r o i t e s , t r è s - g r a n d e s 
re la t ivement aux dimensions du t ronc ; la queue 
de longueur m oyenne, d é f o r m e v a r i a b l e , f o r m é e 
g é n é r a l e m e n t de douze rec t r ices ; le plumage 
s e r r é et abondant , sansduvetext raord ina i rement 
d é v e l o p p é , de couleur assez u n i f o r m e , et varia
ble suivant l ' âge ou les saisons. 

Tous ces c a r a c t è r e s , et plus encore ceux t i r é s 
des organes internes, d i f f é r e n c i e n t suff i samment 
les longipennes des lamel l i ros t res pour qu 'on 
ne puisse songer à les r é u n i r . 

I V — 410 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'Océan est 
le domaine, la patrie des longipennes. Quelques 
familles n'en habitent, i l est vra i , que les cô t e s ; 
quelques espèces p r é f è r en t m ê m e les eaux dou
ces; mais ce sont des exceptions qui ne peu
vent inf i rmer la règ le . Planant au-dessus des va
gues, fuyant le voisinage de la terre, la plupart 
parcourent les mers, et font en quelque sorte le 
tour de la terre sans se reposer. Un seul lien 
vient les rattacher à l ' é l émen t so l ide : c'estleuren-
fance. C ' e s t à t e r r e q u e sont déposés les œufs ; c'est 
à terre que les petits qui en naissent restent, jus
qu 'à ce que leurs ailes soient capables de les sou
tenir ; c'est à terre encore qu'ils reviennent, ap
pelés par les soins de leur reproduction. Tout le 
reste de leur exislence, ils le passent sur la mer, 
volant, ne se reposant qu'exceptionnellement, 
soit sur la surface des flots, soit sur le rivage. 
Us volent plus que tous les autres oiseaux, plus 
que les rapaces, plus que les hirondelles et les 
martinets, plus m ê m e que les oiseaux-mouches; 
ils volent tant qu ' i l fait jour , et souvent encore 
pendant la nui t . C'est cette mob i l i t é infatigable 
qui explique l 'aire de dispersion des diverses es
pèces . Plusieurs semblent ê t re cosmopolites; 
elles volent tout autour de la terre, visitent tou
tes les zones. D'autres ont, au contraire, une 
aire de dispersion plus l imi tée entre certaines 
latitudes. Mais toujours leur domaine comprend 
toute une mer, et non pas seulement une de ses 
côtes . 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Tout lon-
gipenne est capable de défier la mer et ses f u 
reurs; mais aucun cependant n'aime les t e m p ê 
tes et les ouragans, comme le p ré t end la l égende . 
Enfant de la mer, i l p ré fè re voir ses flots l u i sou
rire paisiblement, que bouleversés par la tem
pête et soulevés comme des montagnes. Par le 
beau temps, la mouette se tient loin de la cô!e , 
l'albatros loin du navire ; mais la t e m p ê t e rejette 
l'une vers la terre, et chasse l'autre vers le navire ; 
le pé t re l , l'oiseau des t e m p ê t e s , n'a pire ennemi 
que la t e m p ê t e m ê m e . On croyait autrefois que 
les oiseaux de l 'Océan, qui appartiennent pres
que tous à la t r ibu des pé t re l s , en arrivant au
près d'un navire, annonça ien t le mauvais temps; 
leur apparition co ïnc ide , en effet, avec l 'ou
ragan, mais ne l'annonce pas; ils ne s'appro
chent en masse des b â t i m e n t s que quand rè
gne la t empê t e et qu'ils ont déjà lut té longtemps 
contre elle. A u mi l ieu des flots soulevés , ils ne 
peuvent plus trouver la nourr i ture qu'ils ramas
sent a i sémen t par un temps calme, et ils s'at
troupent autour des navires, car l ' expér ience 

leur a appris qu ' i l en tombe des aliments à leur 
convenance. C'est la faim qui les a m è n e . Quand 
un navire est en lutte contre un vent violent, 
contre une mer agi tée , i l se voit bientôt entouré 
d'une foule de ces oiseaux, tandis que dans la 
m ê m e région on n'en aperçoi t pas un seul, par 
une t raversée paisible. Qu'on jette une amorce 
à cette é p o q u e , elle pourra flotter longtemps à 
l ' a r r ière du gouvernail, tandis que, par la tem
pête , elle n'a pas atteint la surface de l'eau, 
qu'elle est dé jà avalée. Lorsque la mer est calme, 
tous les longipennes trouvent facilement une 
nourr i ture meilleure que les aliments qui peu
vent leur venir des vaisseaux;mais, la tempête 
fermant le champ où ils rencontrent leur pâture, 
leur estomac crie famine, et ils trouvent alors 
à leur gré les ordures les plus infectes,et se pré
cipitent avec avidité sur des choses qu'ils dé
daignent absolument en toute autre circons
tance. 

Tous les longipennes plongent, mais tous ne 
peuvent pas mouvoir facilement sous l'eau leur 
corps couvert d'un plumage abondant. Us volent 
à une certaine hauteur au-dessus des eaux; ils 
se jouent, quand le temps est beau; quand i l est 
mauvais, ils lut tent contre le vent, regardent 
attentivement'au-dessous d'eux, se précipitent 
sur la proie qu'i ls ont a p e r ç u e , et la saisissent 
avec leur bec. Les uns tombent sur leur proie 
comme une f l èche ; d'autres la ramassent au-
dessus de l'eau, tout en volant; d'autres nagent, 
avant de s'en emparer. Tous sont prédateurs, 
qu'ils se nourrissent de proie vivante ou de cha
rogne. Us prennent tout ce que la mer peut leur 
donner ; ils mangent le cadavre d'une baleine 
comme celui des plus petits c rus tacés ; ils dévo
rent des poissons, des vers, des mollusques. 
Ceux qui vivent au bord des eaux douces ont le 
r é g i m e des hirondelles et des canards. I l en est 
qui exploitent la l âche té des autres animaux et 
se montrent parasites, pillards, mendiants. En 
un mot , ils ont mil le façons de prendre leurs 
aliments, et aucun ne laisse perdre une bonne 
occasion. 

Beaucoup de longipennes vivent en société 
! et se r éun i s sen t en bandes l i t téra lement innom-
I brables, surtout au moment des amours, d'au-
! t rès ont des habitudes plus solitaires. D'ordi-
' naire, ils volent isolement ou en troupes, sans 

demeurer longtemps dans le m ê m e lieu ; ils 
pèchen t , ils chassent, ils mangent, ils se repo
sent, ils dorment, puis se remettent à pêcher et 

| à chasser. Tous ceux qui habitent les côles se 
I montrent prudent*, intelligents, méfiants à l'é 
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gard de l ' h o m m e , m é c h a n t s avec les autres o i 
seaux. Ceux q u i v ivent au m i l i e u de l ' O c é a n 
nous paraissent sots, stupides, impuden t s ; i ls 
ont appris à r é s i s t e r au vent et à la t e m p ê t e , 
mais non à vivre avec nous ; peut ê t r e sont- i ls 
moins stupides qu 'on ne le c ro i t , quo ique la f a 
çon dont i ls se conduisent avec leurs semblables 
tende à conf i rmer l ' o p i n i o n d é f a v o r a b l e qu 'on a 
d'eux. 

Les longipennes d i f f è r e n t peu sous le r appor t 
de leur mode de r e p r o d u c t i o n . I l s n ichent à 
terre, surtout dans les marais , les t o u r b i è r e s , ou 
sur des saillies rocheuses de falaises, dans des 
trous, des cavernes, except ionnel lement sur des 
arbres ; ils le fon t t o u j o u r s en s o c i é t é . Us pon 
dent un œuf , ou deux, ou quat re . Ils t é m o i g n e n t 
un grand attachement à leur p r o g é n i t u r e , et la 
défendent courageusement contre ses ennemis . 
Les jeunes ne sont condui ts à la mer que quand 
ils peuvent voler. I ls commencen t alors à p ê c h e r 
et à chasser pour leur compte , i so lés , ou r é u n i s 
à leurs semblables et f o r m a n t des bandes i n n o m 
brables. 

Usages. — Les longipennes nous sont d'une 

u t i l i t é f o r t restreinte ; mais , d ' un autre c ô t é , i ! 
ne nous causent que des dommages insigni 
fiants. Si de temps à autre ils nous e n l è v e n t u 
poisson, u n poussin, ils d é t r u i s e n t aussi des an 
maux malfaisants. En g é n é r a l , i ls sont beaucou 
plus ut i les que nuisibles. 

C a p t i v i t é . — Deux fami l les se p r ê t e n t à la ca\ 
t i v i t é , les autres y sont rebelles. En somme, ce 
oiseaux nous sont c o m p l è t e m e n t i n d i f f é r e n t s a 
po in t de vue de la domest ica t ion et de leur u t i l i t 
comme an imaux domest iques. 

Les longipennes se divisent na tu re l l emen t e 
deux groupes : celui des lariens et ce lu i de 
procellariens ou oiseaux de tempête. 

1° LES LARIENS — LARI. 

Me Mô»envôgel. 

Caractères. — Les lariens sont des longi 
pennes à narines longi tud ina les et d é c o u v e r t e ! 
I ls habi ten t les c ô t e s et la t e r r e , tandis que h 
procel lar iens v ivent dans l ' O c é a n . 

Les lariens se subdivis ent en plusieurs fa 
mi l l e s . 

L E S S T E R N I D É S — S T E R N / E . 

Die Seeschwalben, the Sea-Swallows. 

C a r a c t è r e s . — Les sternidés ou hirondelles 
de mer ont une ta i l le fa ib le ou moyenne ; le corps 
é lancé ; le bec aussi l o n g que la t ê t e , d u r , d ro i t , 
quelquefois à c r ê t e dorsale l é g è r e m e n t convexe, 
à mandibule i n f é r i e u r e é g a l e m e n t convexe ; des 
tarses t r è s - c o u r t s , des doigts au nombre de qua
tre, les a n t é r i e u r s r é u n i s par une pa lmature p ro 
fondémen t é c h a n c r é e ; des ongles assez a c é r é s ; 
des ailes t r è s - l o n g u e s , é t r o i t e s , s u r a i g u ë s , la pre
mière r é m i g e é t a n t la plus l o n g u e ; la queue 
de longueur moyenne, plus ou moins p r o f o n d é 
ment fourchue , f o r m é e de douze rectr ices; u n 
plumage lisse et s e r r é , o ù d o m i n e n t le gris-de-
plomb clair , le no i r et le blanc ; plumage q u i va
rie peu ou poin t suivant le sexe, et c o n s i d é r a b l e 
ment suivant l ' âge e l les saisons. 

D'après Wagner , les s t e r n i d é s on t le c r â n e 
b o m b é , le t r o u occ ip i ta l a r r o n d i , le f r o n t a l 
é t ro i t , la cloison i n t e ro rb i t a i r e p e r f o r é e , l'os 
lacrymal a l l o n g é en haut et sur les c ô t é s . L a 
colonne v e r t é b r a l e comprend treize v e r t è b r e s 
cervicales, courtes, h u i t dorsales, douze s a c r é e s , 
soudées ensemble, et sept caudales ; des h u i t 

paires de c ô t e s , la p r e m i è r e et la d e r n i è r e sor 
fausses. Le s te rnum est plus é t r o i t en h a ï 
qu 'en bas ; le b r é c h e t est f o r t ; i l y a en a r r i è i 
deux apophyses cour tes . Les branches de 1 
fourche t te sont fortes et r e c o u r b é e s ; la clavicul 
est assez courte ; l 'omoplate est é t r o i t e , l ' h u m i 
rus t r è s - l o n g . La langue est longue , é t r o : t e < 
assez p r o f o n d é m e n t f o u r c h u e ; l ' œ s o p h a g e e: 
t r è s - l a r g e ; l 'estomac, pe t i t et a rond i , mais à p; 
rois épa i s se s et musculeuses ; le gros in tes t in 
un d i a m è t r e à peine s u p é r i e u r à ce lu i de Tinte: 
t i n g r ê l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — De tous l( 
lariens, les s l e r n i d é s ont l 'a ire de dispersion 1 
plus é t e n d u e . Ils habi ten t toutes les zones de ] 
te r re ; ils sont plus n o m b r e u x dans les pays ten 
p é r é s que dans les pays f ro ids , o ù ils ne rester 
que peu de temps. 

l l œ u r s , h a b i t u t l < s e t r é g i m e . — Les sterni 
dés v ivent aux bords de la mer et des eau 
douces. Dans leurs m i g r a t i o n s , ils suivent h 
c ô l e s ou le cours des fleuves. Quelques- ur 
recherchent les cô t e s plates et nues, d'autre 
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les eaux couvertes d'une abondante végéta t ion ; 
i l en est, dans les pays du Sud, qui se fixent de 
p ré f é r ence dans les forê ts du voisinage des côtes , 

Tous les s t e rn idés sont des oiseaux vifs , agi
les, en mouvement du lever du soleil à son cou
cher. Ils vont g é n é r a l e m e n t chercher un gîte à 
terre pour dormir ; ils emploient le j ou r à voler. 
Rarement ils se reposent et, quand ils le font , ce 
n'est pas pour longtemps. Lorsqu'ils sont posés , 
leur aspect n'a r ien d ' a g r é a b l e . Leur corps prend 
une position horizontale, ou penche un peu en 
avant ; la pointe de leurs longues ailes se trouve 
alors plus élevée que la t ê t e , qu i est comme 
r e n t r é e entre les épaules . Ils paraissent un peu 
plus é légan t s lorsqu'ils sont pe rchés sur quel 
que objet élevé, par exemple, sur une pierre 
ou un pieu. Ils marchent mal , en t rot t inant , 
et jamais longtemps. Grâce à leur l égè re t é , ils 
peuvent flotter sur l'eau comme u n bouchon de 
l iège, mais ils sont incapables de nager v i te ; 
c'est tout au plus s'ils peuvent se pousser quel
que peu et maladroitement. Par contre ils d é 
ploient au vol une agil i té prodigieuse. Ce n'est 
pas sans raison qu'on les a n o m m é s hirondelles 
de mer ; feur vol est aussi adroit, aussi rapide 
que celui de l 'hirondelle. Si rien ne les presse, 
ils battent des ailes lentement, à longs inter
valles et décr ivent ainsi une ligne ondu lée ; veu
lent-ils se hâ t e r , ils donnent des coups préc ip i tés 
et glissent dans l 'air avec une rap id i té cons idé 
rable. Quand le temps est beau, ils e x é c u t e n t 
les cercles, les contours les plus gracieux ; 
quand le vent est violent, au contraire, ils do i 
vent lutter continuellement contre l u i , l u i faire 
face , autrement ils seraient pour ainsi dire 
balayés et impuissants à se dir iger . D'ordinaire, 
ils rasent la mer ; souvent aussi ils s ' é lèvent , puis, 
fermant tout à coup les ailes, ils se laissent tom
ber obliquement à la surface de l'eau, y plon
gent presque e n t i è r e m e n t , et se r e l èven t pres
que auss i tô t en secouant leurs ailes pour faire 
tomber les gouttes d'eau qui y sont res tées 
a d h é r e n t e s . C'est ainsi qu'ils parcourent dans 
le courant d'une j o u r n é e des espaces cons idé
rables: ils n 'aiment cependant pas â s ' é lo igner 
beaucoup du l i eu de leur rés idence , et ils revien
nent toujours à leur point de d é p a r t . 

Leur voix est criarde et désagréab le ; on peut 
la rendre par : kriaeh; elle varie peu suivant les 
di f férentes espèces . De leurs sens, l 'ouïe et la 
vue sont é v i d e m m e n t les plus d é v e l o p p é s . 

Quant à leurs facul tés intellectuelles, on peut 
dire qu'ils sont déf iants et prudents; ils ne peu
vent vivre loin de leurs semblables, et cepen

dant ils se montrent fo r t jaloux les uns des 
autres. Si l 'un d'eux plonge, ou seulement si 
quelque chose vient à tomber dans l'eau, ils 
accourent curieux et empres sé s . Trouver et 
prendre leur nourri ture, tel est le but de leurs 
courses aé r i ennes . Souvent on les voit en com
pagnie d'autres animaux, mais ils ne sont pas 
poussés vers eux par un in térê t de sociabilité, 
et r ien ne les l i e ; n é a n m o i n s i l y a entente pour 
attaquer de concert tout ennemi commun, et 
pour l ' é ca r t e r . 

Le mâ le et la femelle d'un m ê m e couple ont 
l 'un pour l 'autre beaucoup d'attachement : ils 
t é m o i g n e n t une grande affection à leur progé
n i ture , et s'exposent pour elle à des dangers, 
qu'ils fuient en toute autre circonstance. S'ils 
forment, pour nicher, des sociétés nombreuses, 
c'est probablement parce qu'ils ont conscience 
de pouvoir mieux résis ter à leurs ennemis en 
réun i s san t leurs forces, qu'en agissant isolément. 

Les s te rn idés se nourrissent de poissons et 
d'insectes ; les grandes espèces mangent en ou
tre de petits m a m m i f è r e s et des oiseaux; les pe
tites, des vers et de petits animaux aquatiques. 
Us prennent leur proie en plongeant ou en fon
dant sur elle. 

Quelques semaines avant la ponte, les ster
nidés se rassemblent dans les endroits où ils 
nichent. En généra l , ils reviennent tous les ans 
dans le m ê m e l ieu . Ceux qui habitent la mer, 
choisissent un banc de sable, une île découverte, 
un banc de m a d r é p o r e s , une forêt de mangliers; 
ceux qu i vivent dans l ' i n t é r i eu r des terres, re
cherchent des conditions analogues, ou se fixent 
dans des lacs ou des marais. D'ordinaire,cha
que espèce forme des colonies séparées ; quel
quefois, mais exceptionnellement, un couple 
niche seul ou en compagnie d'autres oiseaux 
aquatiques. Ceux qui habitent les marais cons
truisent un n id : quant aux autres, on ne sau
rait donner le nom de nid à la faible dépres
sion qu' i ls creusent pour y déposer leurs œufs. 

Les premiers é tabl i ssent leurs nids à une cer
taine distance les uns des autres; les seconds 
les rapprochent au point que, en couvant, les 
oiseaux couvrent l i t t é ra lement le rivage, et 
qu'i ls sont obl igés de se tourner tous dans le 
m ê m e sens pour ne point se gêner. On ne 
peut m ê m e passer entre les nids sans écraser 
des œ u f s . Ceux qu i nichent sur les arbres dé
posent leurs œufs à nu entre des inégalités de 
l 'écorce , ou à la b i furca t ion d'une branche. La 
plupart pondent t ro is œufs , quelques-uns qua
tre, d'autres deux ; ceux qui nichent sur les ar-
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bres n'en pondent g é n é r a l e m e n t q u ' u n seul . | 
Le m â l e et la femel le couvent a l ternat ive

ment; mais, en g é n é r a l , pendant les chaudes 
heures de la j o u r n é e , i ls laissent les œ u f s expo
sés aux rayons d u solei l . Les jeunes é c l o s e n t 
après une incubat ion de deux à t rois semaines. 
Ils ont en naissant u n duvet b i g a r r é . D ' o r d i 
naire, ils qu i t ten t l eur n i d d è s le p remie r j o u r 
de leur existence, et courent sur le r ivage avec 
plus d 'agi l i té presque que leurs parents . Ceux-
ci veillent sur eux et les nourr issent . Leur 
croissance est rap ide ; mais i ls n 'on t toute l eu r 
taille que lorsqu' i ls peuvent pa r f a i t emen t voler . 
C'est alors qu ' i ls q u i t t e n t le l i e u de leur nais
sance, et qu ' i ls errent de c ô t é et d 'autre, en so

ciété de leurs parents. 
Lesjeunes s t e r n i d é s ont pour ennemis tous les 

carnassiers q u i peuvent a r r iver j u s q u ' à leurs 
nids, les corbeaux et les grandes e s p è c e s de 
mouettes. Les rapaces de hau t vol capturent 
aussi les adultes ; les stercoraires les t o u r m e n 
tent de mi l le f a ç o n s pour les forcer à r é g u r g i t e r 

leur proie. 
L 'homme aussi est l ' ennemi des s t e r n i d é s , 

dont i l aime à se procurer les œ u f s d é l i c a t s . 
A part cela, on chasse peu ces oiseaux; car on 
ne peut utiliser n i l eu r chair n i leurs p lumes , 
et ils ne supportent pas la c a p t i v i t é . Quelques 
personnes leur reprochent les poissons qu ' i ls 
pèchent et ne leur t iennent pas compte du 
nombre c o n s i d é r a b l e d'insectes nuisibles qu ' i l s 
détruisent . D 'a i l leurs , ceux q u i v ivent aux 
bords de la mer , ne nous f o n t pas le m o i n 
dre mal, et tous nous cha rmen t par leur g r â c e , 
leur é l égance , leur v i v a c i t é ; aussi le v é r i t a b l e 
ami de la nature est-il b ien a u t o r i s é à r é c l a m e r 
protection pour ces grac ieux oiseaux. 

LES SYLOGHÉLIDONS — 

S YLOCHELIDON. 

Die Raubseeschwalben, the Terns. 

Caractères. — Sous le nom de sylochélidons ou 
hirondelles de mer rapaces, m o n p è r e a r é u n i dans 
un m ê m e genre les plus grandes e s p è c e s de ster
nidés. Ces e s p è c e s p r é s e n t e n t les c a r a c t è r e s su i 
vants : corps assez v igoureux , r a m a s s é ; bec 
t rès-grand, f o r t , plus long que la t ê t e ; pattes 
petites ; palmatures peu é c h a n c r é e s ; ailes lon
gues, en f o r m e de sabre; queue fa ib lement 
fourchue; p lumage s e r r é au corps. 

LE SYLOCHELIDON DE LA MER CASPIENNE — 
SYLOC11ELIDON CASP1A. 

Die Raubseeschwalbe, die Wimmerwôve, the Tern, 

Caractères. — Le sylochélidon de la mer Cas
pienne, sterne tschegrava, vu lga i rement mouette 
gémissante (fig. 187), est le type de ce genre. I l a 
le haut de la t ê t e no i r , les c ô t é s du cou, le 
dessous d u corps et le haut du dos d 'un blanc 
é c l a t a n t ; le manteau gr i s -b leu c l a i r ; l ' e x t r é m i t é 
des ailes plus f o n c é e , la queue plus claire que 
les autres parties d u man teau ; l 'œi l b r u n ; le 
bec rouge -co ra i l ; les pattes noires. E n hiver , i l a 
la t ê t e m ê l é e de blanc et de n o i r . Les jeunes on t 
le dos m a r q u é en travers de taches b r u n â t r e s . 
Cet oiseau a 55 cent, de l o n g et l m , 3 8 d'enver
gure ; la longueur de l 'a i le est de 44 cent. , celle 
de la queue, de 16. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce S y l o c h é . 
l i d o n est o r ig ina i re du centre de l 'Asie et du 
sud de l 'Europe ; i l n iche, except ionnel lement , 
sur l ' î le de Syl t et en quelques loca l i t é s des 
cô t e s de France, de Hol lande et de P o m é r a n i e . 
E n hiver , i l a p p a r a î t sur la c ô t e m é r i d i o n a l e de 
la M é d i t e r r a n é e , p r è s des lacs de la Basse-
Egypte, sur les cô tes de la mer Rouge et de la 
mer des Indes, et, en suivant le cours des f l eu 
ves, i l arr ive jusque dans le centre de l ' A f r i q u e 
et des Indes. Je l 'a i souvent v u dans le Soudan. 
D ' a p r è s Jerdon, i l se mont re tous les hivers dans 
l ' i n t é r i e u r des Indes. On l 'a aussi t r o u v é sur la 
cô te occidentale d ' A f r i q u e ; i l ne semble cepen
dant pas avoir jamais f r a n c h i l 'A t l an t ique . U est 
excessivement rare dans l ' i n t é r i e u r de l ' A l l e m a 
gne, les r i v i è r e s sans doute n 'y sont n i assez g ran 
des, n i assez poissonneuses. I l arr ive dans l ' î le de 
Sylt vers la seconde m o i t i é d ' av r i l , et abandonne 
l 'endroi t où i l a n i c h é dans le mois d ' a o û t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — N a u m a n n d i t 
que cet oiseau ne se rencontre qu 'aux bords de 
la mer, q u ' i l ne s ' é lo igne des cô t e s que de que l 
ques k i l o m è t r e s au plus. Cette ass e r t ion ne s'ap
pl ique pas é v i d e m m e n t à l ' h iver , c o m m e on le 
vo i t par ce que j e viens de d i r e ; j ' a j o u t e r a i en
core que cet oiseau demeure assez longtemps 
non-seulement p r è s des lacs S tiers, mais encore 
p r è s des lacs et des fleuves du centre de l ' A f r i 

que. 
Par tout où existe le s y l o c h é l i d o n , i l ne peut 

g u è r e é c h a p p e r aux regards. D 'o rd ina i re , on le 
j voi t volant à une quinzaine de m è t r e s au-dessus 

de la surface de l 'eau, la t ê t e avec son bec rouge 
b r i l l a n t , d i r i g é e en bas, ba t tant lentement des 



790 L E S L O N G I P E N N E S . 

ailes, c l de temps à autre se laissant tomber obl i 
quement sur l 'eau. Unepersonne inexpé r imen tée 
seule pourra le confondre avec un goé land . Si 
ses mouvements sont plus lents,plus paresseux que 
ceux de ses congénères , ils ont cependant d'une 
m a n i è r e complè te le ca rac tè re de ceux des ster
n idés . Pour se reposer, le s lylochél idon s'abat 
sur un endroit sablonneux de la rive, et là, i l 
forme avec ses semblables, une longue ligne 
ser rée , tous les individus qui la composent ayant 
la tête t o u r n é e du côté de l'eau. A v o i r cette so
ciété immobi le , on la distingue, au premier coup 
d'oeil, d'une bande de mouettes, où toujours quel
ques individus sont en mouvement. De temps à 
autre, un s ty lochél idon s'abat sur l'eau, y nage 
quelques minutes, mais i l reste d'ordinaire à la 
m ê m e place, sans ramer avec les pattes, et i l ne 
tarde pas à s 'élever de nouveau dans l 'air . 

Sa voix est plus for te , plus rauque, plus 
criarde que celle de ses congénè res ; elle en d i f 
fère peu cependant, et ne comprend qu'un seul 
cri désagréab le : kriaeh ou kraéïk. 

Le sylochél idon f u i t l ' homme; i l est cra int i f 
et déf ian t . U semble être moins sociable que les 
autrei s ternidés . I l se r éun i t à ses semblables au 
moment de la ponte, mais plus tard chacun ne 
vit plus que pour soi, ne se j o i n t aux autres que 
pour se reposer avec eux. La jalousie, l'envie 
semblent ê t re les mobiles principaux de ses ac
tions. I l se fait remarquer, en outre, par son 
courage et son ardeur querelleuse: tout cela 
n'est pas l ' indice d'un naturel bien sociable. 

Le sylochél idon est un vér i table oiseau de 
proie. Les poissons forment sa nourr i ture p r i n 
cipale, et i l en prend et en avale qui ont une 
assez forte taille. Dans certains cas, i l attaque 
aussi de grands oiseauxaquatiques, surtout quand 
ils nagent, et i l les mange avec un plaisir visible. 
Aux Indes, d 'après Jerdon, i l chasse activement 
les c r u s t a c é s ; cependant, là aussi, c'est surtout 
de poissons qu ' i l se nour r i t . Schi l l ing, le pre
mier, accusa le sylochél idon de piller les nids 
des oiseaux qui se reproduisent sur le rivage; i l 
remarqua en effet que les goé lands et les sternes 
s'envolaient en poussant de grands cris, dès que 
ce pi l lard se m o n t r a i t ; qu'ils fondaient sur l u i 
avec fureur et cherchaient à le chasser; tandis 
que lu i continuai t tranquil lement son chemin 
sans pa ra î t r e affecté de tout ce tapage. D'autres 
auteurs ont c o n f i r m é le fai t . 

Naumann a visité la colonie cé lèbre des sylo-
ché l idons de l'île de Sy l t ; elle exisle encore à 
l ' ext rémité nord de cette î le . Les œuf s , d i t - i l , 
gisent sur le sable nu , dans une légère dépress ion 

c reusée par l'oiseau, non loin du bord de l'eau 
Les nids ne sont pas éloignés de deux pieds l'un 
de l 'autre. Ils renferment généra lement deux 
œuf s , quelquefois trois, mais jamais plus. Ces œufs 
ont la grandeur et la forme de ceux du canard 
domestique. Leur coquille est lisse, mais terne-
ils sont d'un j a u n â t r e sale ou d 'un blanc bru
n â t r e , et p a r s e m é s de points et de taches d'un 
gris c e n d r é et d'un gris noir : leur couleur et 
'eur dessin sont d'ailleurs t r ès - su je t s à varier. 
Ce n'est que dans la seconde moi t i é de mai que 
les sy lochél idons commencent à pondre. A Sylt, 
on leur enlève plusieurs fois leurs œufs, et ce 
n'est que hui t ou quinze jours avant la Saint-Jean 
qu'on les laisse en paix. Lorsqu'on s'approche 
d'un n id , on se voit assiégé par les deux parents, 
qui poussent de grands cris. Le mâle se montre 
plus hardi que la femelle. En pondant ou en cou
vant, l'oiseau a toujours la tête tournée du côté 
de l'eau. Le sy lochél idon interrompt souvent 
l ' incubat ion; mais, en somme, i l couve plus 
longtemps que ses congénères . Lorsqu'il a été 
ef f rayé , i l ne revient qu'assez lard à son nid. Les 
jeunes naissent avec le dos tacheté de noir gri
sâ t re , le ventre blanc, et courent bientôt hors 
de leur n id . Les parents les nourrissent de pe
tits poissons; souvent aussi le mâle apporte des 
poissons à sa femelle qui couve. 

Le bec est pour les sylochélidons une arme 
redoutable; aussi est-il peu vraisemblable que les 
faucons s'amusent à poursuivre ces oiseaux qui, 
d'ailleurs, savent bien se dé fendre ; ils mordent 
cruellement ceux qui osent les attaquer; ils se 
font craindre m ê m e du chasseur qui les a bles
sés. L 'homme les laisse en repos; i l se contente 
de ravir leurs œ u f s , qui sont un mets fort déli
cat. Ces œuf s constituent pour les propriétaires 
du terrain où est é tabl ie une colonie de sylo
ché l idons une source de revenus fort impor
tante. 

C a p t i v i t é . — Le sylochél idon n'est pas un 
oiseau que l 'on doive tenir en captivité; si on 
l u i coupe les ailes, ou si on l 'empêche de voler 
de toute autre man iè r e , i l devient triste et dépé
r i t ; i l ne mange d'ailleurs des poissons morts 
qu'avec r é p u g n a n c e . 

LES STERNES — STERNA. 

Die Stromschwalben, the Stream-Swallows. 

Caractères. — Un bec mince, assez court, 
un peu r e c o u r b é ; des tarses et des doigts très-
courts; une queue p r o f o n d é m e n t fourchue, un 
peu plus courte ou l é g è r e m e n t plus longue que 
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les ailes; des p lumes occipitales m é d i o c r e m e n t 
allongées et arrondies du bou t ; tels sont les ca
ractères que l 'on assigne au genre sterne. 

LA STERNE HIRONDELLE — STERNA HIRUNDO. 

Dit Flussschwalbe, the Stream-Swallow. 

Caractères. — La sterne hirondelle est le type 
de ce genre. Adu l t e , elle a un plumage analogue 
à celui du s y l o c h é l i d o n de la mer Caspienne, 
sauf le ventre q u i est g r i s â t r e , et les tarses q u i 
sont rou%es. Les jeunes ont le dos t a c h e t é trans
versalement de b r u n â t r e , les tarses j a u n â t r e s . 
Cet oiseau a de 44 à 47 cent, de l o n g , sur les
quels 18 cent, appar t iennent à la queue, dont 
l 'échancrure mesure p r è s de 11 cent. L 'enver
gure est de 88 cent, sur lesquels 32 cent, environ 
représentent la longueur de l 'a i le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait pas 
au juste si toutes les sternes h i rondel les appar
tiennent à une seule e s p è c e , ou f o r m e n t p l u 
sieurs espèces voisines. Dans le cas o ù elles n 'en 
formeraient qu 'une , l ' e spèce aurai t comme aire 
de dispersion toute l a zone t e m p é r é e de l ' h é m i 
sphère boréa l aussi bien dans l ' anc ien que dans 
le nouveau continent. 

M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Plus que ses 
congénères, cet oiseau habite les fleuves, les lacs 
d'eau douce; i l n'est pas rare dans notre pays, et 
sur les bords de l 'E lbe , par exemple , i l se mon
tre en t r è s - g r a n d nombre . Ses migra t ions se fon t 
régul ièrement et on ne le voi t chez nous qu'en 
été. I l arrive à la fin d ' av r i l ou au commence
ment de mai , pour repar t i r en j u i l l e t ou d è s les 
premiers jours d ' a o û t . Dans le m i d i de l 'Europe , 
il trouve déjà des quart iers d 'hiver convenables. 
Pendant la saison f r o i d e , i l est t r è s - c o m m u n 
dans tout le nord de l ' A f r i q u e . Dans ses m i g r a 
tions, la sterne h i ronde l le vole à une grande h a u 
teur, en suivant de p r é f é r e n c e le cours des 
fleuves. Quand la f a i m la presse, elle s'abat sur 
l'eau, pour y chasser et s'y reposer. Dans ses 
quartiers d 'hiver, elle s ' é t ab l i t aux bords de la 
mer ou des lacs d'eau douce, sans cependant 
montrer pour ceux-ci une p r é f é r e n c e b ien mar
quée. 

La sterne h i ronde l le d i f f è r e de la p lupa r t de 
ses congénères par son vol ro ide et rapide ; sous 
ce rapport, cependant, quelques-unes l u i sont 
supérieures . Son c r i o rd ina i re est : kriaeh; son c r i 
d'angoisse : kek ou krek. Lorsque le danger est 
imminent, elle r é p è t e ce dernier c r i plusieurs fois 
de suite ; l o r squ ' i l est é l o i g n é , elle crie : kreiik; 
dans la c o l è r e , elle pousse son krek si f r é q u e m 

ment , et.avec une telle r a p i d i t é , qu 'on ne peut 
plus dis t inguer chaque syllabe. 

Sous le rappor t de l ' in te l l igence , elle n'est i n 
f é r i e u r e à aucune des e s p è c e s voisines. E l le se 
n o u r r i t de petits poissons, de grenouil les , de 
t ê t a r d s , de vers, d'insectes. E l le prend les an i 
maux aquatiques en p longeant ; ceux q u i cou
rent sur le sol ou q u i a d h è r e n t aux herbes, en 
volant . 

L a sterne h i rondel le niche sur les basses î les , 
sur les bancs de sable de la c ô t e ou des cours 
d'eau ; elle recherche les endroits dont le sol est 
couvert de gravier , et non de sable. El le y creuse 
une l é g è r e d é p r e s s i o n , ou s'empare de celle 
qu'el le y t rouve, sans se donner la peine de la 
tapisserdesubstances v é g é t a l e s . E l le pond dans le 
courant de m a i . Sa ponte est de deux ou trois 
œ u f s , grands, o v o ï d e s , à coqui l le lisse, finement 
grenus, ternes, à f o n d r o u x - j a u n â t r e sale ou 
j a u n e - o l i v â t r e p â l e , sur lequel se d é t a c h e n t des 
taches rondes ou a l l o n g é e s , d e s points gris-violet, 
r o u g e â l r e s , ou d 'un no i r f o n c é . L a femelle les 
couve la n u i t ; le m â l e la relaye quelquefois pen
dant le j o u r ; au m i l i e u de la j o u r n é e , les œ u f s 
restent e x p o s é s à la chaleur des rayons du 
solei l . 

Les jeunes é c l o s e n t a p r è s seize ou dix-sept 
jours d ' incubat ion ; ils ne tardent pas à qu i t t e r 
le n id et, au mo ind re danger, ils se cachent au 
m i l i e u du gravier , dans les i n é g a l i t é s du sol ; si 
les parents sont t u é s , ils trahissent leur p r é s e n c e 
par leurs piai l lements p la in t i f s . I ls croissent ra
p idement ; au bou t de quinze jou r s , ils vo le t t en t ; 
à trois semaines, ils peuvent suivre leurs pa
rents au vo l , mais ce n'est que plus t a rd qu ' i ls 
deviennent aussi habiles voi l iers qu 'eux . 

I l est rare que les sternes hirondel les const i 
tuen t dans l ' i n t é r i e u r des terres de grandes co
lonies ; mais sur les cô t e s , elles se r é u n i s s e n t par 
centaines pour nicher en s o c i é t é s . Bol le visi ta 
une de ces colonies, dans la grande île de Ca-
nar ie . 

a Plus nous avancions, d i t - i l , plus nombreuses 
é t a i e n t l e s paires q u i s 'envolaient,et nous d û m e s 
prendre des p r é c a u t i o n s pour ne pas é c r a s e r les 
œ u f s , tant i ls é t a i e n t s e r r é s p r è s les uns des au
tres. A peine e û m e s - n o u s c o m m e n c é à ramasser 
ces œ u f s , pour en e m p l i r nos chapeaux et nos 
paniers, qu 'une bande de plusieurs mi l l i e r s de 
sternes s 'é leva : nous nous t rouvions sous un vé r i 
table nuage d 'un blanc de neige. Le b r u i t é t a i t as
sourdissant; le t umul t e augmenta encore, quand , 
à l 'autre e x t r é m i t é de la plage, apparurent d 'au
tres personnes, qu i se m i r e n t aussi à ramasser 
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des œ u f s . Quelques-uns de ces oiseaux arrivaient 
en volant tout près de nous; c ' é ta ien t ceux sans 
doute dont nous é t ions en train d'explorer le 
n id . Quand nous nous é lo ignions , nous pouvions 
voir parfaitement le m â l e et la femelle revenir à 
leurs œ u f s . Celle-ci reprenait sa place dans le 
nid , tandis que ce l le- là demeurait dans som v o i ; 
sinage. Nous ne q u i t t â m e s la localité que quand 
nos paniers furen t remplis jusque par-dessus 
bord ; et i l ne nous fa l lu t pas une heure pour en 
arriver là. Les personnes que nous y rencon
t r â m e s , nous dirent que les habitants du voisi
nage trouvaient dans cette colonie une nour r i 
ture abondante pour plusieurs semaines; qu'ils 
faisaient m ê m e des provisions d ' œ u f s , et que 
cependant le nombre de ces oiseaux, de m é 
moire d'homme, ne paraissait pas avoir d i 
m i n u é . » 

I l arrive souvent qu'une crue subite vient 
noyer des mil l iers de nids de sternes h i ron 
delles. Si cet accident arrive de bonne heure, 
les oiseaux ont une seconde c o u v é e ; si cette 
destruction a eu l ieu plus tard, ils restent pour 
une année sans p r o g é n i t u r e . L'eau est toujours 
l 'ennemi le plus redoutable pour ces oiseaux. 
Usn'ontpas trop à souffr i r de la partde l 'homme, 
et une fois adultes, g râce à leur r ap id i t é , ils 
é c h a p p e n t facilement aux poursuites des rapa
ces. Naumann a vu plusieurs fois des sternes 
hirondelles chassées par des gerfauts. 

« L a p l u p a r t des p a l m i p è d e s , d i t - i l , cherchent 
a é c h a p p e r aux rapaces en plongeant; ce n'est 
pas ce que fai t la sterne hirondel le ; elle évi te 
admirablement les attaques du faucon, et à 
chaque attaque, elle s'élève davantage dans 
l 'air . Quelquefois, elle se laisse tomber vertica
lement ou exécu te brusquement quelques cro
chets hardis; en m ê m e temps, elle se rapproche 
de plus en plus des nuages, j u s q u ' à ce que, 
épu i sé , l'oiseau de proie soit contraint d'a
bandonner la partie. Mais s ' i l ne peut réuss i r 
à s'emparer des adultes, le gerfaut prend les 
jeunes sans beaucoup de peine. Ce rapace, d 'a i l 
leurs, para î t ê t r e l ' e n n e m i - n é des sternes h i ron 
delles, et capture souvent les jeunes qui vien
nent de prendre leur essor. » 

Les corbeaux, les grands goé lands p r é d a 
teurs dé t ru i sen t aussi nombre d é j e u n e s , bien que 
les parents les d é f e n d e n t avec un courage h é 
ro ïque . 

Chasse. — L'homme inte l l igent ne chasse pas 
ces oiseaux; c'est au plus si quelque chasseur 
d'occasion s'amuse à les t i rer . 

C a p t i v i t é . — On voit des sternes hirondelles 

captives dans quelques jardins zoologiques et 
chez quelques amateurs; mais l'oiseau privé de 
sa l iber té ne vit pas longtemps, car on ne peut 
r é u n i r toutes les conditions qu ' i l réc lame pour 
p rospé re r . 

LES STERNULES — STERNULA. 

Die Zwergseeschwalben, the lesser Terns. 

Caractères. — Le genre sternule a pour carac
tères essentiels un bec assez for t et un peu court, 
des palmatures p r o f o n d é m e n t échancrées, une 
queue l é g è r e m e n t fourchue. 

LA STERNULE NAINE — STERNUL4 MINUTA. 

Die Zwergseeschwalbe, the lesser Tern. 

Caractères. — La sternule naine, vulgaire-
, ment : petite hirondelle de mer, le type de ce 

genre, est la plus petite espèce de la famille. 
i Elle a le f r o n t et le dessous du corps blancs, le 
; haut de la tè te et la nuque noirs, le manteau et 

les ailes d'un gris c end ré , l 'œil brun, le bec 
jaune de cire, à pointe noi re ; les pattes jaune-
ocre. Cet oiseau a 25 cent, de long, et de 52 à 55 
cent, d'envergure; la longueur de l'aile est de 
19 cent., celle de la queue, de 8. Lesjeunes ont 
un plumage tache té , comme chez les espèces des 
genres voisins. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis
persion de la sternule naine s 'é tend dans quatre 
parties du monde : l 'Europe, l'Asie, l 'Afrique et 
l ' A m é r i q u e ; elle atteint, au nord, le 50° , au sud, 
le 24° de latitude boréa le . A u Brésil, elle est 
r e m p l a c é e par une espèce t rès-vois ine , mais un 
peu plus grande. 

Hocurs, h a b i t unes et r é g i m e . — Elle habite 
les eaux douces, surtout les grands fleuves, mais 
sans évi ter c o m p l è t e m e n t les côtes de la mer. 
Ce qu ' i l l u i faut, ce sont des bancs de gravier au 
mi l ieu de l 'eau; elle ne se fixe jamais dans les 
locali tés où ces conditions manquent. Elle ar
rive chez nous en mai , rarement avant le mi
lieu de ce mois; elle se reproduit, et dès le 
mois de j u i l l e t , au plus tard en août, elle émi-

I gre. Elle voyage lentement, et en faisant de 
nombreuses stations en route; aussi, dans le sud 
de l 'Allemagne, la voi t -on beaucoup plus tard 
que dans le nord ; elle n ' é m i g r e pas loin et ne 
dépasse pas g é n é r a l e m e n t les rivières et les lacs 
côt iers du nord de l 'Af r ique . El le voyage de 
m ê m e en partant du nord de l 'Asie ou de l'Amé
rique. 

« La sternule naine, di t Naumann, ne le cède 
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en b e a u t é à aucune de ses c o n g é n è r e s , et comme 
tout, chez elle, est r e p r o d u i t sur une é c h e l l e 
moindre, elle a encore plus d 'a t t rai ts pour l 'a
mateur. » Son genre de vie ne d i f f è r e g u è r e de 
celui des autres membres de sa f a m i l l e ; elle 
marche et nage comme eux, vole de m ê m e , 
peut -ê t re encore plus f ac i l emen t et plus rapide
ment ; elle e x é c u t e les m ê m e s d é t o u r s , les m ê 
mes crochets ha rd i s ; elle p a r a î t tou jours pres
sée. C'est, bien cer ta inement , u n des oiseaux les 
plus agiles et les plus vifs de sa f a m i l l e . « Deux 
de ces oiseaux se rencontrent - i l s , continue Nau
mann, leurs cris p e r ç a n t s semblent e x p r i m e r la 
joie qu'ils ont de se revo i r . B i e n t ô t a r r iven t un 
t rois ième, un q u a t r i è m e i n d i v i d u ; les cris de
viennent plus fo r t s , plus v a r i é s , plus p r é c i p i t é s ; 
ils commencent à se j oue r , à s'agacer, en e x é 
cutant au vol les m a n œ u v r e s les plus gracieuses. 
Ces scènes de g a i e t é et de bonheur se r e p r o d u i 
sent plusieurs fois par j o u r . Auss i , ces oiseaux 
se font- i ls b i e n t ô t r emarquer et a imer m ê m e 
des personnes g é n é r a l e m e n t insensibles aux 
beautés de la nature . Ces j e u x d é g é n è r e n t rare
ment en v é r i t a b l e s querelles, et ces querelles, 
d'ailleurs, lorsqu'el les ont l i e u , se bornen t à u n 
instant de t u m u l t e bien vi te d i s s i p é . Mais , dans 
toutes ses act ions, l 'oiseau ne perd pas l ' h o m m e 

BREHM. 

de vue ; i l ne se d é p o u i l l e u n peu de sa d é 
fiance ord ina i re que là où i l vo i t beaucoup 
de monde et n 'en est pas c h a s s é . » 

El le p a r a î t ê t r e moins sociable que ses c o n g é 
n è r e s . Pendant ses migra t ions , on la rencontre 
parfois en bandes nombreuses ; mais, là où elle 
n iche , elle ne f o r m e que de petites r é u n i o n s de 
dix paires au plus . Sa vo ix est moins d é s a g r é a b l e 
que celle des autres s t e r n i d é s ; elle est aussi 
plus v a r i é e : elle crie d 'o rd ina i re kriaekou kraeïk. 
Quand elle est e x c i t é e , c'est ce dernier c r i q u i 
domine . Lor squ 'un danger la menace, elle crie 
plusieurs fois de suite : krek et kek; quand elle 
joue , keckaerrek, kich rek ; mais kriaek reste t o u 

jours son c r i d o m i n a n t . 
La sternule naine se n o u r r i t sur tout de petits 

poissons; elle p rend en outre des insectes, des 
larves, de petits c r u s t a c é s . Quand une bande est 
en t r a i n d é p ê c h e r , une grande an imat ion r è g n e 
au m i l i e u d'elle. L ' i n d i v i d u q u i a é t é assez heu 
reux pour prendre une proie , est poursu iv i par 

! ses compagnons, q u i cherchent à l u i ravir sa 

| capture . 
L a sternule naine niche dans les endroits c o u -

i verts de gravier , soit sur les c ô t e s de la mer , p r è s 
des embouchures d ' u n fleuve, soit sur des bancs 
ou des î l o t s , dans le cours d 'un fleuve ou d'une 

I V — Ml 
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r ivière , là, bien entendu, où l 'homme se montre 
rarement. Elle ne se r éun i t pas en société avec 
d'autres oiseaux, mais elle supporte parfaitement 
que des pluviers viennent s 'é tabl i r dans son vo i 
sinage. Les nids de ces oiseaux sont de simples 
dépress ions c reusées dans le sol ; ils sont géné
ralement assez éloignés les uns des autres; aussi 
une bande un peu nombreuse a-t-elle besoin 
d'une place cons idé rab le . La dépress ion , qui 
sert de nid est nue. Les œ u f s , au nombre de deux 
ou trois, ont une coquille mince ; ils sont ternes 
et m a r q u é s , sur un fond jaune-roux sale, de ta
ches, de points, de bigarrures d'un gris cendré 
clair, d'un violet pâle et b run foncé . Les deux pa
rents les couvent alternativement pendant qua
torze ou quinze jours ; quand le temps est beau, 
ils ne les couvent, pendant le j ou r , que par inter
valles d 'un quart d'heure au plus. Tous deux 
t é m o i g n e n t à leurs petits un v i f amour ; tous 
deux concourent à les é l eve r , au cas où ils 
ont réussi à échappe r aux dangers qui les mena
cent, et qui sont les m ê m e s que ceux dont nous 
avons par lé à propos de la sterne hirondelle. 

LES HYDROCHÉLIDONS — 
HYDROCHELIDON. 

Die Wasserschwalben, the Water - Swallows. 

Caractères. — Un genre bien défini est celui 
des hyd roché l i dons ou guifettes, vulgairement 
hirondelles d'eau. Les h y d r o c h é l i d o n s sont des 
s te rn idés robustes, mais é l é g a n t s ; ils ont le bec 
fa ib le ; les tarses assez é levés ; les doigts longs; 
les palmatures p r o f o n d é m e n t é c h a n c r é e s , les 
ailes t r ès - longues ; la queue relativement courte, 
l égè remen t é chanc rée ; le plumage mou et s e r r é , 
variable suivant l 'âge et la saison; à l ' époque des 
amours, un beau noir velouté en est la couleur 
p r é d o m i n a n t e . 

L'HYDROCHÉLIDON IVOIRE — HYDROCHELIDON 
NIGRA. 

Die schwarzeWasserschwalbe, theblack Water-Swallow. 

Caractères. — L'hydrochélidon noire ou 
épouvantail, a la tê te , la nuque, la poitrine et le 
mi l i eu du ventre no i r -ve lou té ; le manteau gris-
bleu, le croupion blanc; les r é m i g e s d'un gris 
foncé , bordées d'un l iséré c la i r ; les rectrices 
d'un gris clair ; l'œil b run , le bec rouge à la base, 
noir dans le reste de son é t e n d u e ; les pattes 
rouge brun. En hiver, elle a la partie pos t é r i eu re 
de la tète et la nuque noires, le f ron t et le des
sous du corps blancs. Les jeunes ont les plumes 

j du manteau et des couvertures des ailes bordées 
de jaune roux. Cet oiseau a 25 cent, de long et 
77 cent, d'envergure; la longueur de l'aile est 

J de 26 cent., celle de la queue, de 10. 

ï L'HYDROCHÉLIDON LEUCOPTERE — HYDROCHE
LIDON LEUCOPTERA. 

Die weissflùgelige Wa-iserschwalbe, the white -winged 
Water Swallow. 

Caractères. — L'hydrochélidon leucoptère a 
les plumes du corps d'un noir foncé ; la face su
pé r i eu re des ailes d'un gris bleu ; les épaules et 
l ' ex t rémi té des r émiges de l'avant-bras blanchâ
tres ; le croupion et les rectrices blancs; le bec 
rouge-cerise, à pointe noi re ; les pattes rouge-
laque. 

L'HYDROCHÉLIDON HYRRIDE — HYDROCHELIDON 
LEUCOPARE1A. 

Die weissbârtige Wasserschwalbe, the white-bearded 
Water-Swallow. 

Caractères. — Chez l'hydrochélidon hybride 
ou moustac, le noir du haut de la tête et de la nu
que est séparé du gris-bleu foncé du cou par une 
large ligne naso-oculaire b l a n c h â t r e ; la poitrine 
est d'un gris f o n c é ; le manteau gris clair; le 
ventre gris-blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des hydroehé-
î i d o n s . — L 'hydroché l idon noire habite toutes 

I les locali tés de la zone t empérée qui sont appro
priées à ses besoins, et dans ses migrations elle 
se dirige assez loin vers le sud pour qu'on ait pu 
la trouver dans quatre parties du monde.L'hydro
ché l idon l eucop tè re habite l 'Europe méridionale, 
le nord de l 'Af r ique et une grande partie de 
l'Asie, jusqu'au Kamtchatka. L'hydrochélidon 

I hybride ou moustac est surtout propre aux con
trées orientales du m i d i de l'Europe. 

Alœurs , habi tudes et r é g i m e des hydroché
l i dons . — Les h y d r o c h é l i d o n s arrivent dans nos 
con t rées à la m ê m e époque que les autres ster
nidés et s'en vont avec eux. Mais ce ne sont ni 
les côtes de la mer, n i les bords des fleuves 
qu'elles recherchent ; elles s 'établissent dans les 
grands é tangs , les marais, auprès des eaux dor-

| manies. L ' h y d r o c h é l i d o n noire voyage par ban
des t rès -var iab les , dans lesquelles on peut comp
ter d'une vingtaine à un mil l ier d'individus. Elle 
é m i g r é en suivant le cours des fleuves, et en 
s ' a r r ê t an t quelque temps là où les rives sont ma
r é c a g e u s e s . 

Les h y d r o c h é l i d o n s diffèrent des autres ster
nidés non-seulement par leurs habitudes, mais 
encore par leur r é g i m e , leur mode de reproduc-
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t i on . Elles marchen t et nagent aussi m a l qu ' eux ; 
leur vol est moins i m p é t u e u x , moins vac i l lan t , 
mais plus doux, plus paisible, e x t r ê m e m e n t l é 
ger et va r i é . La n u i t , elles do rmen t ; le j o u r , elles 
sont con t inue l lement en mouvement , elles pas
sent la majeure part ie de leur vie à voler , c'est-
à-dire à chasser. Dans certaines saisons, elles se 
nourrissent presque exclus ivement d ' insectes; 
c'est à eux qu'elles f o n t p r inc ipa lement la chasse, 
ne prenant que par occasion un pet i t poisson 
ou quelque autre a n i m a l aquat ique. Les hydro 
chélidons ne s 'emparent pas de leur proie en 
fondant dessus; elles chassent plus à la f a ç o n 
des hirondelles q u ' à celle des s t e r n i d é s ; elles 
rasent la surface de l 'eau, e x é c u t e n t des c ro 
chets, plus par p la is i r , s emble - t - i l , que par n é 
cess i té ; elles planent longtemps, et quand elles 
aperço iven t une proie , elles ne se laissent pas 
tomber sur elle brusquement et presque ver t ica
lement à la m a n i è r e des oiseaux plongeurs ; elles 
descendent plus ob l iquement , et la saisissent avec 
leur bec, sans plonger e n t i è r e m e n t . Ces mouve
ments s ' e x é c u t e n t cependant avec une grande 
r ap id i t é ; aussi, vo i r une h y d r o c h é l i d o n p ê c h e r , 
c'est assister à u n spectacle tou jours changeant. 

Lorsque le vent est v io lent , l ' h y d r o c h é l i d o n 
est con t r a r i ée dans son v o l . Plus encore que 
chez ses c o n g é n è r e s , ses ailes sont t rop longues, 
relativement au poids de son corps et à la puis
sance de ses muscles. Mais quand le temps est 
beau, elle r è g n e dans l ' a i r en souveraine ; elle 
s'élève jusque dans les nuages, en d é c r i v a n t les 
cercles, les crochets les plus g rac ieux ; puis , de 
cette hauteur, elle redescend sur quelque petite 
pièce d'eau pour l ' explorer et y con t inuer sa 
chasse. Contrairement aux autres s t e r n i d é s , elle 
se montre sans crainte et confiante à l ' é g a r d des 
autres ê t res vivants. Dans nos c o n t r é e s , elle f u i t 
encore l ' homme , mais dans le m i d i de l 'Europe 
et en É g y p t e , o ù personne ne l u i est hos t i le , 
elle p ê c h e et vaque à ses occupations t ou t à cô t é 
de l 'homme ; elle arr ive en volant si p r è s de l u i , 
qu'on cro i ra i t pouvo i r la prendre avec la m a i n . 

Cependant ses allures changent , une fois qu 'el le 
a été c h a s s é e , et des poursui tes r é i t é r é e s peuvent 
la rendre e x t r ê m e m e n t d é f i a n t e et prudente . 

Elle ne s ' i n q u i è t e g u è r e des autres oiseaux, 
bien qu'el le soit f o r t sociable et q u ' i l soit t r è s -
rare de voi r u n i n d i v i d u i so l é . Les membres 
d'une m ê m e bande sont t r è s - a t t a c h é s les uns 
aux autres; i ls demeuren t tou jours ensemble ; ils 
vaquent en c o m m u n à leurs occupations ; sauf 
quelques agaceries peu s é r i e u s e s , ils vivent entre 
eux dans la me i l l eu re ha rmonie . Le malheur q u i 

f rappe l ' u n des membres d'une parei l le s o c i é t é 
est p r o f o n d é m e n t ressenti par les autres. Un coup 
de feu a- t - i l f a i t tomber à terre une h y d r o c h é 
l i d o n : sescompagnes se r é u n i s s e n t autour d 'el le, 
non par ja lousie , comme on l 'a p r é t e n d u , mais 
par compassion, pour essayer de la secour i r ; peu 
courageuses de leur na ture l , elles n'osent s'at
taquer q u ' à des adversaires qu'elles savent bien 
i n f é r i e u r s à elles sous le rappor t d u vol ; et e l l e s 

f u i e n t t i m i d e m e n t tous ceux qu i pourra ien t leur 
ê t r e dangereux. 

Les h y d r o c h é l i d o n s n i chen t dans l ' i n t é r i e u r 
des marais . Elles construisent leurs nids les uns 
p r è s des autres, sur de peti ts mont icules de vase 
q u i é m e r g e n t au-dessus de l 'eau, dans des touf" 
fes d'herbes ou de joncs, sur des î lo ts f lot tants de 
joncs, de roseaux, sur des feuilles de n é n u p h a r ; 
mais, alors m ê m e qu' i ls f l o t t en t , ces nids sont 
souvent d é t r u i t s par une subite crue des eaux. 
Excep t ionne l l emen t , on en t rouve au m i l i e u des 
feuilles de roseaux é l e v é s , ou m ê m e sur des 
buissons. Le n i d des h y d r o c h é l i d o n s varie suivant 
l ' endroi t où i l est é t ab l i ; mais , en somme, i l res
semble à ce lu i des autres s t e r n i d é s . Le f o n d en 
e>t f o r m é d'une couche souvent c o n s i d é r a b l e de 
m a t i è r e s v é g é t a l e s , au centre de laquelle est 
c r e u s é e une l é g è r e d é p r e s s i o n . Des feuil les s è c h e s , 
des joncs , des roseaux, des racines, sont les ma
t é r i a u x de cette cons t ruc t ion , t ou jou r s g r o s s i è 
rement é t a b l i e . 

A u commencement de j u i n , on y t rouve g é 
n é r a l e m e n t t ro is œ u f s , ra rement deux ou quatre . 
Ces œ u f s sont courts, f o r t emen t ventrus, à co
qui l le m i n c e , finement grenue, t e rne , d 'un 
b r u n f o n c é , p a r s e m é e de taches et de poin ls d 'un 
b r u n rouge et d 'un b r u n noi r . Les jeunes é c l o 
sent a p r è s quatorze ou seize jours d ' i ncuba t i on ; 
i ls q u i t t e n t le n i d quinze jours a p r è s , quand ils 
savent un peu voler . Les parents m o n t r e n t pour 
eux beaucoup de so l l ic i tude , les d é f e n d e n t en 
cas de danger avec un courage ex t raord ina i re . 
Lorsque les jeunes peuvent voler , ils suivent en
core longtemps leurs parents dans toutes leurs 
excursions, l eur demandant sans cesse à manger ; 
et souvent encore, ils les t o u r m e n t e n t ainsi pen
dant qu ' i l s é m i g r e n t . 

Chasse. — E n I t a l i e , on p r end beaucoup de 
ces oiseaux et d 'une f a ç o n cruel le . On dispose une 
aire convenable dans u n é t a n g , o ù l ' on sait que 
s'abattent les h y d r o c h é l i d o n s de passage; on les 
a t t i re en agi tant un lambeau d ' é t o f f e b lanche ; 
la p lupar t de celles que l ' on prend sont vendues 
vivantes à des enfants q u i s'amusent à les faire 
voler avec un fil à la pa t te ; les autres sont t u é e s 
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p lumées , détai l lées et appor tées en cet é ta t au 
m a r c h é . 

LES GYGIS — GYGIS. 

Die Feenschwalben, the Fairy-Swallows. 

Plusieurs espèces de sternidés exotiques diffè
rent assez de celles que nous venons de passer 
en revue par leur genre de vie el par quelques-
uns de leurs ca rac t è r e s , pour qu'on ait cru devoir 
en former un genre particulier. Les gygis ont 
des formes sveltes; un bec long, un peu faible 
et re t roussé en haut; des ailes longues; la queue 
p r o f o n d é m e n t fourchue; des tarses cour t s ; des 
doigts a n t é r i e u r s unis par de petites palmatures ; 
un plumage mou et soyeux. 

LA GYGIS BLANCHE — GYGIS CANDIDA. 

Die Feenschwalbe, the Fairy-Swallow. 

Caractères. — La gygis blanche, que l'on 
connaî t vulgairement sous le nom de fée, hiron
delle-fée, hirondelle de mer joyeuse, appartient à 
ce petit groupe. Son plumage est e n t i è r e m e n t 
d'un blanc de neige; elle a l 'œil noir, le bec 
b leu- foncé à la base, noir à la pointe; les pattes 
d'un jaune safran. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce superbe 
oiseau appartient à l 'océan Pacifique; on le 
trouve notamment sur toute la côte sud-est de 
l 'Australie, depuis la baie de Moreton jusqu'au 
cap Y o r k . 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — La gygis 
blanche attire l 'attention de la plupart des voya
geurs, mais tous ne pensent pas, comme Darwin , 
qu ' i l suff î t d 'un faible ef for td ' imaginat ion pourse 
figurer un esprit caché dans ce corps si l éger et 
si é l égan t . La beau té du plumage de la fée, la 
g râce de son vol , peuvent just if ier cet enthou
siasme ; du reste, le genre de vie de cet oiseau 
mér i t e de nous a r r ê t e r un instant. 

La gygis blanche se plaît dans les forêts pro
fondes et sombres; elle se pose sur les arbres; 
elle court agilement au mi l i eu des branchages, 
et son plumage se dé tache alors superbement 
sur le vert foncé de la forê t . Gumining, Peale et 
Pickering ont décr i t le n id de cet oiseau. Le 
premier, dans une descente qu ' i l fit à l ' î le inha
bitée d'Elisabeth, où ne se trouve m ê m e pas 
d'eau douce, rencontra une colonie de gygis. 
Mais les œufs n ' é t a i en t pas sur le sol, ou à une 
faible hauteur, comme ceux des autres s terni
d é s ; ils se trouvaient p lacés sur des branches 
horizontales, dans de légères excavations à peine 

suffisantes pour que le vent ne pût les jeter à bas. 
Chaque couple ne pond qu 'un œuf, cet œuf est 
assez grand, relativement à la taille de l'oiseau; 
i l est arrondi , et m a r q u é sur un fond blanc-bru
nâ t r e de taches et de points bruns. Les deux pa
rents t é m o i g n e n t beaucoup de sollicitude à leur 
p rogén i tu re , et volent, en poussant de grands 
cris, autour de l 'homme qui s'approche de leur 
n id . Les jeunes restent à la place même où ils 
sont nés j u s q u ' à ce qu'ils puissent prendre leur 
essor; beaucoup pér i s sen t , d 'après Cumming, 
en tombant à terre. 

Peale a r e m a r q u é que les parents les nourris
saient surtout de petits poissons ; i l croit cepen
dant qu'ils prennent aussi sur les arbres des 
a ra ignées et des insectes, avec lesquels ils élèvent 
leur p r o g é n i t u r e . 

D 'après Pickering, le c r i des gygis adultes est 
un faible g é m i s s e m e n t , presque imperceptible-

LES NÉN1ES — NOENIA. 

Caractères. — Les nénies sont des sternidés 
exotiques à plumage sombre. Elles sont caracté
risées par un bec fort et a l longé ; par des ailes 
t rès - longues et dépassan t la queue d'un pouce 
environ; une queue fourchue; des tarses nota
blement plus courts que le doigt médian, et 
surtout par deux faisceaux de plumes longues 
c o n t o u r n é e s , formant une sorte de moustache qui» 
de la base du bec, s 'é tend sur les côtés du cou. 

LA NÉNIE DES INCAS — NOENIA INCA. 

Die Inkaschwalbe, the Inka-Swallow. 

Caractères. — La nénie des Incas a les plu
mes du corps d'un brun ardoisé uni, plus clair 
sur le croupion et m é l a n g é de quelques taches 
fauves ou gr isâ t res sur la poitrine et sur le ventre; 
le sommet de la tê te plus foncé que le dos; les 
moustaches d'un blanc t r è s - p u r ; les rémiges 
d'un b run noir , t e r m i n é e s , ainsi queleurs grandes 

couvertures, par un bord blanc ; le rebord de 
l'aile garni de plumes grises, tachetées de brun; 
les rectrices a rdo isées en dessus, à tiges brunes, 
cend rées en dessous et à tiges blanches sur cette 
face. Cet oiseau a 36 cent, environ de longueur 
totale ; sa queue en a 13. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La nénie des 
Incas habite les côtes du P é r o u . « Nous obser
vâmes , d i t Lesson, un grand nombre de ces oi
seaux dans une chasse que nous fîmes sur une 
île s tér i le de San-Lorenzo, en février 1823. Nous 
en t u â m e s plusieurs en ce lieu, où ils semblent 
avoir fixé leur principale rés idence à l'entrée de 
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l'immense baie de Gallao, à peu de distance de 
Lima ou de la Cindad de los Reyes. » 

L'on ne sait r i en de son genre de vie n i de son 
mode de n i d i f i c a t i o n , q u i sont p robablement les 
mêmes que chez la p lupar t des s t e r n i d é s . 

LES NODDIS — ANOUS. 

Die dummen Seeschwalben, the Noddies. 

C a r a c t è r e s . — Les noddis se c a r a c t é r i s e n t 
par un corps assez massif ; un bec plus long que 
la tête, presque d r o i t , c o m p r i m é sur les cô t é s 
et t rès -e f f i l é , à mandibu le i n f é r i e u r e t a i l l ée an-
gulairement; les pieds cour ts mais robus tes ; 
des doigts re l i és par des palmatures, non d é c o u 
pées ; des ailes p o i n t u e s ; une queue longue, 
nullement fourchue , d i s p o s é e en fo rme de co in . 

LE NODDI NIAIS — ANOUS STOLIDUS. 

Die dumme Seeschwalbe, the Noddy. 

Caractères. — Le noddi niais, à l'exception 
de la partie s u p é r i e u r e de la t ê t e , q u i est grise, 
a tout le plumage d 'un b r u n f o n c é , avec une 
tache noire au-dessus et d e r r i è r e l 'œi l ; les ailes 
et les rectrices d 'un b r u n t i r an t sur le n o i r ; 
l'œil brun, le bec noi r et le pied d 'un b r u n r o u 
geâtre t r è s - f o n c é . Cet oiseau mesure 43 cent, de 
long, 86 cent, d ' envergure ; la longueur de l 'aile 
est de 30 cent., et celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
est l'une des plus r é p a n d u e s de la f a m i l l e , car 
on la rencontre t o u t aussi b ien dans la mer 
Atlantique que dans le Paci f ique , mais i c i plus 
souvent. Audubon en d é c o u v r i t des nids au golfe 
du Mexique, et Gi lbe r t en t rouva d'autres sur les 
côtes australiennes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « L ' a g r é a b l e 
impression que nous avait l a i s sée l'oiseau d u 
Tropique, nous d i t T s c h u d i , f u t f â c h e u s e m e n t 
dissipée par l ' appa r i t ion du noddi ou hirondelle 
de mer niaise. Tou te l ' a t t i tude de cet oiseau, son 
vol indécis et paresseux, sa longue queue, ses 
ailes passablement larges le d é s i g n a i e n t de l o i n 
comme le type d'une e s p è c e p a r t i c u l i è r e . I l ne 
possède pas les mouvements gracieux et l ége r s 
d'autres s t e r n i d é s ; ce n'est n i la s û r e t é , n i la v i 
vacité du vol d u thalassidrome t e m p ê t e ; toute 
sa m a n i è r e d ' ê t r e porte une emprein te é t r a n g è r e 
à la haute m e r ; et cependant, i l arr ive f r é q u e m 
ment qu'on le rencontre à une grande distance 
de la terre fe rme . Nous ne pouvons i c i , comme 
nous l'avons fa i t p o u r le f o u , r o m p r e une lance 
pour la r é h a b i l i t a t i o n de son n o m , car le noddi 
est impudent au s u p r ê m e d e g r é . I l l u i arr ive 

souvent de voler jusque dans les mains des m a 
telots, ou de les f rô l e r de si p r è s q u ' i l est t r è s -
facile de l 'abattre sur le pont , d ' un coup de cas
quette. Quand c'est dans la j o u r n é e que l ' on 
a p e r ç o i t cet oiseau au voisinage d 'un navire , i l 
est cer ta in q u ' i l se met t ra sur une vergue pour 
y passer la n u i t et y d o r m i r . » 

Cette descr ipt ion se retrouve assez conforme 
aux relations des autres voyageurs et des na tura
listes ; tous se plaisent à c o n s i d é r e r cetle e s p è c e 
comme l 'une des plus é t o u r d i e s . A u d u b o n seul 
met une certaine indulgence dans l ' a p p r é c i a t i o n 
de son genre de l o c o m o t i o n . « Le vol de cet o i 
seau, d i t - i l , rappelle t o u t à f a i t l 'ombre de la 
n u i t ef f leurant les prairies et les fleuves. L o r s 
q u ' i l se place sur l 'eau, i l é t e n d à la surface ses 
ailes largement d é p l o y é e s et, de ses pieds, se 
met à f rapper les f lo t s . I l nage avec adresse et 
g r â c e , t o u t en faisant son b u t i n . Son c r i rauque 
rappelle vaguement ce lu i d'une jeune corne i l l e .» 

Les nids que vi t A u d u b o n é t a i e n t construi ts 
de petites branches et d'herbe s è c h e , r é g u l i è r e 
ment p l acés sur des buissons ou des arbres peu 
é levés , mais jamais à terre . « Comme j e visi tai 
l ' î le au mois de m a i , nous d i t - i l , j e fus surpr is 
de voi r que quelques-uns de ces oiseaux agran
dissaient et embellissaient leurs anciens nids, 
tandis que d'autres s 'occupaient à en construi re 
de nouveaux. Certaines de ces petites construc
tions avaient p r è s de deux pieds de haut , mais 
toutes ne p o s s é d a i e n t qu 'une petite excavation peu 
profonde, d e s t i n é e à recevoir l e s œ u f s . Les oiseaux 
n ' i n t e r r o m p i r e n t pas leur t ravai l à no i re appro
che, quoique nous fussions neu f ou d ix à r ô d e r 
autour des buissons. Quand nous nous f û m e s 
a v a n c é s de quelques m è t r e s dans les ta i l l i s , 
nous en v î m e s voler des mi l l i e r s autour de nous 
et quelques-uns si p r è s que l ' on e û t pu fac i l e 
men t les prendre à la m a i n . 

« I c i , l 'on apercevait un n o d d i , un pet i t rameau 
dans le bec,ou o c c u p é à s o n ouvrage ; là, plusieurs 
oiseaux, insouciants du danger, é t a i e n t assis 
sur leurs œ u f s , tandis que d'autres venaient 
apporter la n o u r r i t u r e aux jeunes. L a p lupa r t 
s ' e n v o l è r e n t à notre approche, pour al ler se 
poser de nouveau, dès que nous e û m e s p a s s é . » 
D'autre par t , Gi lber t p r é t e n d que le noddi 
cons t ru i t en novembre et en d é c e m b r e , avec d i 
varech, un n id i r r é g u l i e r , de 16 cent, de d i a m è t r e 
et de 11 cent, de hauteur . Ce n i d est c r e u s é d 'une 
m a n i è r e t r è s - u n i e et i l est peu à peu t ap i s sé à 
t e l po in t par les e x c r é m e n t s , q u ' i l semble en 
ê t r e f o r m é . Les nids sont p l acés par terre ou sur 
le sommet de quelque épa i s buisson, quelquefois 
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au mi l ieu de ceux d'une espèce voisine qui vit j 
avec les noddis en t r è s - b o n n e intelligence. Le 
mâle de l'une des espèces se tient parfois tout 
près du n id é t r ange r , sans e n t r a î n e r aucun désor
dre. « Va-t-on se promener autour des nids, on 
est surpris de la pe rsévérance avec laquelle les 
oiseaux les p ro tègen t ;. ils ne s 'é loignent guè re de 
leurs œufs ou de leurs petits, et se laissent p ié t i 
ner et prendre. Les nids se trouvent si près les 
uns des autres que l 'on ne peut éviter de marcher 
à chaque pas sur des œ u f s ou sur des oiseaux. 
Les œ u f s ont une forme s p h é r i q u e , et d i f fè ren t 
d'aspect et de couleur; la plupart sont m a r q u é s , 
sur un fond couleur café au lait , de taches c h â 

tain et brun foncé , formant couronne sur la 
grosse e x t r é m i t é . Les petits éclosent à la mi-
janvier ; ils sont couverts d'un duvet gris-de-
plomb sur le dos, blanc sous le ventre; la nuque 
est m a r q u é e d'une petite bande blanche et la 
gorge est grise. Gilbert p ré tend qu'en Australie, 
ils sont exposés aux attaques .d'un lézard qui se 
trouve t r è s - f r é q u e m m e n t à l 'endroit choisi pour 
les nids, et qui s'en repaî t très-volontiers. Le 
m ê m e naturaliste croit que sur vingt oiseaux 
éclos , c'est à peine s'il en réussi t un. 

On a vu et t u é plus d'une fois le noddi même 
sur les côtes d'Europe, aussi a-t- i l pris place dans 
la nomenclature des oiseaux de notre continent. 

L E S R H Y N G H O P I D É S — RHYNCHOPES. 

Die Scherenschnâbel, the Scissor-Bills. 

C a r a c t è r e s . — Les r h y n c h o p i d é s sont à peu 
près aux s te rn idés ce que les s t r ig idés sont aux 
fa lconidés : ils ont des habitudes nocturnes et 
leur ca rac t è r e essentiel rés ide dans la forme du 
bec, dont les mandibules, t rès- inégales entre 
elles, sont aplaties et vont en s'amincissant 
comme une lame. 

Cette famille ne repose que sur un genre. 

LES BEC-EN-CISEAUX — RHYNCOPS. 

Die Scherenschnâbel, the Scissor-Bills. 

Caractères. — Les bec-en-ciseaux ont la 
poitrine a l longée ; le cou long ; la tête petite ; 
les ailes t r è s - longues ; la queue de longueur 
moyenne et fourchue ; le bec s i n g u l i è r e m e n t 
c o n f o r m é , à mandibule in f é r i eu re beaucoup plus 
longue que l a s u p é r i e u r e , l ' u n e et l 'autre t r è s -com
pr imées l a t é r a l emen t , à bords tranchants, pres
que disposées comme des lames de ciseaux; des 
jambes et des tarses de m é d i o c r e longueur, g r ê 
les; les doigts de d e v a n t r e l i é s pardes palmatures 
p r o f o n d é m e n t d é c o u p é e s ; un plumage assez 
long et épa i s . 

LE BEC-EN CISEAUX ORIENTAL — IdlYNCHOl'S 

OllIENTALIS. 

Caractères. — Cette espèce, que j'ai observée 
dans les rég ions moyennes et dans les r ég ions 
hautes du N i l , a le f ron t , la face, la queue et les 
flancs, ainsi que les ex t r émi t é s des grandes cou
vertures des ailes, blancs; le sommet de la t ê t e , 
bipartie pos té r i eu re du cou, la gorge et le man

teau d'un brun n o i r ; l 'œil d'un brun foncé; le 
bec et les pieds rouge-corail. I l mesure 46 cent. 
de long, 1 m è t r e 15 cent, d'envergure ; la lon
gueur des ailes est de 35 cent., celle de la queue 
de 7 cent, et demi . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . —Le bec-en-ci-
seaux oriental vole de jour ainsi que de nuit, mais 
alors seulement qu'on le fait lever. Pendant le 
j o u r , i l se tient immobi le sur les bancs de sable, 
d'habitude à plat sur le ventre et, plus rarement, 
debout sur ses petits pieds frêles. Quand i l est 
posé , on ne l 'entend pas pousser le plus léger 
c r i , et i l est t r è s - r a r e de le voir faire un mouve-

! ment. Le coucher du soleil l u i rend sa vivacité, i l 
se lève et se dé t i r e , déploie les ailes et se met à 
p ié t iner çà et là et à appeler ; à la tombée de la 
nui t , i l va à la recherche de sa nourriture. I l se 

! dirige avec de lents battements d'ailes et sans 
j pousser de c r i vers l'eau ; de temps en temps 

i l y plonge pendant plusieurs minutes son bec 
i n f é r i e u r et l 'explore. En m ê m e temps i l attrape 
les insectes qui nagent à la surface et qui cons
t i tuent , dans les rég ions du N i l tout au moins, 
sa principale nourr i ture . Je ne sais s'il se livre 
à la chasse de certains mollusques et s'il se sert, 
à cet effet, de son bec, comme le fait une autre 
espèce du genre. Lesson nous raconte que le 
bec-en-ciseaux d ' A m é r i q u e vient se poser tran
qui l lement p rès des bivalves que la marée haute 
a appo r t é s , et attend patiemment qu'ils s ou
vrent un peu. A u moment où le mollusque 
bâi l le , l'oiseau enfonce le bec inférieur dans l'in-

| t é r i eu r des valves qu i se referment sur lui . Le 
[ bec-en-ciseaux l 'enlève alors et va chercher une 
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pierre sur laquelle i l f rappe le coqui l lage j u s 
qu'à ce q u ' i l s'en brise u n morceau . Tschud i 
raconte le m ê m e f a i t ; j e ne sais, toutefois , si 
c'est d ' a p r è s ses observations personnelles ou 
sous le couvert de Lesson ; dans le doute, nous 
nous voyons r é d u i t s à accepter ces assertions 
un peu invraisemblables. 

Le vol du bec-en-ciseaux or ien ta l est l é g e r , 
beau et s ingul ier en m ê m e temps ; car les ailes 
doivent ê t r e fo r t emen t r e l e v é e s pour que leurs 
extrémités ne t roub len t pas la surface de l 'eau. 
La longueur p a r t i c u l i è r e d u cou de ces oiseaux 
rend possible une parei l le m a n i è r e de voler, et 
leur permet de t en i r leur corps à quelques p o u 
ces au-dessus de la surface des eaux, dans les
quelles ils doivent n é a n m o i n s plonger une bonne 
partie de leur bec. Le bec-en-ciseaux chasse sur 
des é t e n d u e s de plusieurs lieues d u cours d u 
fleuve, surtout alors q u ' i l habite en nombreuse 
compagnie la m ê m e î le et que, comme c o n s é 
quence, son te r r i to i re de chasse se t rouve p a r t a g é 
parles autres. Dans l ' A f r i q u e centrale, i l d é s e r t e 
rarement le fleuve pour aller chasser dans le v o i 
sinage, sur les é t a n g s f o r m é s par les pluies, tan
dis que dans le sud-est et dans l'ouest du con
tinent, i l se p la î t à chercher, c o m m e son c o n g é 
nère d ' A m é r i q u e , des parties plus t ranqui l les de 
la mer. On entend souvent les bandes volantes 
pousser leur plainte p a r t i c u l i è r e ; pet i t c r i q u ' i l 
est difficile de rendre par des mots et qu i n'est 
commun à aucun des oiseaux que je connais. 

Je découvr is au mois de m a i , dans les environs 
de Dongola, un n i d de bec-en-ciseaux or ien
tal. Beaucoup de ces oiseaux q u i é t a i e n t c o u c h é s 
à plat sur leur grande î le de sable, m ' y avaient 
appelé par leurs cr is . Gomme je mis le pied dans 
leur domaine, ils m ' e n t o u r è r e n t en manifes tant 
un tel effroi que j e ne pus conserver le mo indre 

doute sur la cause de leur f rayeur . A ma grande 
satisfaction, je t rouva i , a p r è s de courtes recher
ches, des nids f r a î c h e m e n t c o m m e n c é s ou d é j à 
t e r m i n é s ; ils consistaient en de simples cav i t és 
c r e u s é e s dans le sable, mais qu i recevaient un 
cachet tout par t icu l ie r de petits canaux rayon
nant dans tous les sens, et t r a c é s avec tant de d é 
licatesse, qu 'on les e û t dits faits avec le dos d 'un 
couteau. Certa inement le bec i n f é r i e u r de notre 
oiseau avait seul pu les p rodu i r e . Les œ u f s que 
nous t r o u v â m e s et que plus ta rd nous d û m e s 
r e c o n n a î t r e sans h é s i t a t i o n pour des œ u f s d e bec-
en-ciseaux, ressemblaient s i n g u l i è r e m e n t à ceux 
de certaines sternes; ils é t a i e n t de pure fo rme 
o v o ï d e , et sur un fond g r i s - v e r d â t r e , tournant au 
j a u n â t r e , se d é t a c h a i e n t en gris ou en b r u n f o n c é 
de petites taches et des raies plus ou moins f o n 
cée s et i r r é g u l i è r e s . Chaque n i d en renfe rmai t 
de t rois à c i n q . J ' ignore absolument si ce sont 
le mAle et la femel le q u i couvent tous les deux, 
ou si ce soin incombe à la femelle seulement; 
de m ê m e que je n'ai pu r ecue i l l i r aucune obser-

; vat ion sur l ' é d u c a t i o n des peti ts . On est a u t o r i s é 
! à admettre , cependant, que les jeunes des bec-

en-ciseaux d ' A f r i q u e se conduisent absolument 
comme leurs c o n g é n è r e s des Indes, sur le 
compte desquels Jerdon nous donne les d é t a i l s 
suivants : « U é t a i t v ra iment i n t é r e s s a n t de voi r 
cet essaim de petits ê t r e s , a » nombre d'une cen
taine env i ron , passer en tou rb i l lons devant nous, 

J avec une certaine vitesse, et alors que nous f û m e s 
a r r i vé s au bout du banc de sable, se disposer à s e 

' sauver à la nage, tandis que d'autres cherchaient 
à se cacher. Us ne savaient pas nager ou du moins 
s ' e n f o n ç a i e n t t r è s - p r o f o n d é m e n t dans l 'eau. » 
On a o b s e r v é chez l ' e s p è c e d ' A m é r i q u e que le 
d é v e l o p p e m e n t se p r o d u i t assez lentement . 

L E S L A R I D E S — LA RI. 

Die Môveu, the Gulls. 

J'ai déjà appelé corbeaux-de-mer les membres Caractères. — Les laridés sont des oiseaux 
de la famil le la plus r iche en e s p è c e s de notre J robustes, o f f ran t des tail les t r è s - v a r i é e s ; les plus 
ordre, c ' e s t -à -d i re les l a r i d é s ; car leurs habitudes petites e s p è c e s d é p a s s e n t à peine en envergure 
et leurs m œ u r s sont analogues à celles de ces ! les choucas; les plus fortes atteignent presque les 
oiseaux. Les l a r i d é s cons t i tuent une f a m i l l e par- j propor t ions de l 'aigle. I ls ont la po i t r ine for te ; le 
faitement d é t e r m i n é e , bien que leurs formes et ! cou c o u r t ; la t ê t e assez grande ; le bec de l o n -
leurs couleurs p r é s e n t e n t beaucoup d'analogie ! gueur moyenne, fo r t emen t c o m p r i m é sur les cô-
avec celles des s t e r n i d é s , et t é m o i g n e n t d'une t é s , à a r ê t e de la mandibu le s u p é r i e u r e droi te j u s -
pa ren tép lus i n t i m e encore avec les mouettes pil- qu 'au m i l i e u , ensuite insensiblement r e c o u r b é e 
lardes (stercoraires ou l e s t r idés ) . versle b a s ; à mand ibu l e i n f é r i e u r e t a i l l ée en angle 
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vers l ' ex t r émi té , t r è s - t r anchan t e en haut et en 
bas ; l 'ouverture du bec fendue jusqu'aux yeux; 
les tarses de hauteur moyenne, m é d i o c r e m e n t 
é p a i s ; à de rares exceptions p rès , quatre doigts, 
les trois an t é r i eu r s pa lmés , le pouce l i b r e ; les ailes 
a iguës , grandes, longues, larges, mais tai l lées en 
pointe e f f d é e ; la queue composée de douze pen
nes de longueur moyenne, large, le plus souvent 
éga l e , rarement é c h a n c r é e ou un peu conique. Le 
plumage est t rès-épais . Les pennes sont garnies 
de barbules souples et s e r r ée s , aussi leur couleur 
est-elle tendre et ag réab le à voir, et l'aspect gé 
néra l t r è s - h a r m o n i e u x . Sur le manteau et les ai
les, lacouleur p r é d o m i n a n t e est un gris b l euâ t r e 
qu'on nomme bleu-de-mouette, et qui passe par 
les teintes les plus var iées depuis le blanc jus
qu'au noir d'ardoise. Les flancs et chez certaines 
espèces la tê te et le cou sont d'un blanc éc la tan t 
ou te intés de rose, sur un f o n d blanc. Chez d'au
tres espèces la tê te et la partie supé r i eu re du cou 
sont o rnées d'une sorte de capuchon de couleur 
f o n c é e ; enfin, les pointes des ailes sont souvent 
t ache t ée s . Eu égard aux espèces , le plumage des 
vieux oiseaux ne diffère que peu ou point , tandis 
que chez les jeunes i l se distingue de celui des 
vieux, surtout par des taches d 'un jaune t i rant 
sur le brun gris, ou d'un gris foncé , sur un fond 
blanc gr i sâ t re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les lar idés 
sont r é p a n d u s sur toutes les parties de notre 
globe, n é a n m o i n s ils appartiennent plus part i 
cu l i è r emen t aux rég ions septentrionales. Ils 
habitent toutes les mers, cependant le nombre 
des plus grandes espèces est s ingu l i è r emen t res
treint , si l 'on fait abstraction de celles des côtes 
du Nord. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Peu d 'espè-
ces s'avancent en mer loin de la terre ferme, et 
quand cela leur arrive, on les voit toujours y re
venir b i e n t ô t ; aussi sont-ils, à proprement parler, 
des oiseaux côtiers. Les l a r idés sont pour le marin 
l'indice le plus certain du voisinage de la terre, et 
lorsqu'ils entourent le navire, c'est qu'on n'est 
plus é loigné de la cô te . Bien qu'on les a p e r ç o i v e 
en pleine mer, on les voit bien plus souvent vo
ler vers l ' in té r ieur des terres, suivre le cours des 
grands fleuves et se diriger d'un cours d'eau à 
un autre. Certaines espèces s é tab l i ssen t pour un 
temps plus ou moins long dans tel ou tel canton. 
A u moment de la reproduction ils p r é f è r e n t les 
eaux in té r i eu res comme lieux de r é s i d e n c e . 
Plusieurs espèces de cette famille appartien
nent au groupe des oiseaux voyageurs; elles pa
raissent dans leur patrie septentrionale, au 

printemps, y couvent, s'y a r r ê t en t quelque 
temps et se remettent en voyage vers la fin de 
l 'automne ; d'autres espèces voyagent ou ne font 
que passer; en un mot i l n'est guère possible 
d'appeler séden ta i re une de leurs espèces. 

U me semble presque superflu de dire que ces 
changements d'un endroit à un autre s'expli
quent par leur genre de nourr i ture. Tous les 
la r idés , sans exception, font du poisson leur 
nourr i ture favori te; cependant beaucoup d'entre 
eux appartiennent au groupe des plus grands 
chasseurs d'insectes, et ce sont précisément ces 
espèces qui sont c o n d a m n é e s à ces déplacements 
r égu l i e r s , tandis que celles qui habitent les 
rég ions où la mer ne se congèle pas, trouvent 
m ê m e en hiver de riches réga ls . Indépendam
ment de cette double ressource alimentaire, nos 
oiseaux savent t i rer prof i t de tous les petits ani
maux que contient la mer, en un mot, de toutes 
les ma t i è r e s animales. Ainsi que les vautours, 
ils mangent les corps morts, que la mort soit 
r écen te ou que la décompos i t ion soit déjà avan
c é e ; ils font la chasse aux êtres vivants, à l'exem
ple des oiseaux de proie, et se réunissent sur la 
plage comme des pigeons ou des poulets ; en un 
mot, ils font le m é t i e r de différents oiseaux, 
avec la m ê m e var ié té que les corbeaux; cepen
dant ils sont plus avides et plus voraces que ces 
derniers, car ils semblent tou rmen tés d'une faim 
insatiable. On peut parvenir à les contenter s'il 
ne s'agit que du choix de la nourriture, mais ils 
sont d'une avidi té s ingul iè re quant à la quantité 
d'aliments. 

L'observateur se compla î t à é tudier les mœurs 
et coutumes des la r idés , quoiqu' i l trouve chez 
ces oiseaux la m ê m e somme de bonnes qualités 
et de dé fau t s . Nous nous plaisons à qualifier de 
noble leur attitude sur la terre ferme, car elle est 
empreinte d'une certaine d ign i t é ; leur démarche 
est belle et relativement rapide, leur vitesse à la 
nage dépasse celle de la plupart des oiseaux na
geurs. C'est avec la l égère té des bulles d'écume 
qu'ils se reposent à la surface des flots, sur les
quels leurs brillanles couleurs tranchent si vive-
menl , qu'ils sont r ée l l emen t des bijoux pour la 
mer. Ces oiseaux prennent leur vol avec de 
lents battements d'ailes; souvent le vol se 
change en un mouvement flottant, modéré, lé
ger et gracieux, qui rappelle celui des oiseaux 
de proie aux larges ailes, et se continue avec une 
telle souplesse qu'on ne peut se fatiguer de les 
contempler. Leur descente rapide ne s'effectue 
pas aussi bien que celle des autres espèces, 
n é a n m o i n s ils se lancent dans les flots avec une 
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telle vigueur qu ' i l s plongent leur corps l é g e r à 
un pied et demi et m ê m e à deux pieds au-des
sous de la surface de l 'eau. L e u r son de voix est 
désagréable ; ce sont des cris t a n t ô t plus faibles 
et tantôt plus p e r ç a n t s , cr iards et rauques, qu 'on 
peut entendre j u s q u ' à s a t i é t é quand on est assez 
courageux pour le fa i re . 

Pour ce qui regarde leurs sens, la vue et 
l'ouïe sont p a r t i c u l i è r e m e n t d é v e l o p p é e s , l eur 
toucher p a r a î t aussi t r è s - s e n s i b l e et ils t é m o i 
gnent d'un certain g o û t en choisissant les m e i l 
leurs morceaux, lorsqu ' i l s on t à choisir : quant 
à leur odorat, on ne peut g u è r e en juge r . 

Tous les l a r i dé s sont des oiseaux prudents et 
intelligents, q u i a p p r é c i e n t les bonnes ou les 
mauvaises in tent ions et r è g l e n t d ' a p r è s elles leur 
conduite. Ils sont courageux à l ' é g a r d d'autres 
créatures , pleins de confiance en eux et al t iers , 
et malgré toute l ' a f fec t ion qu ' i ls por ten t à leurs 
compagnes et à l eur c o u v é e , ils a iment à vivre en 
société avec d'autres e s p è c e s de leur f a m i l l e ; 
mais ils sont j a l oux , m é f i a n t s , d é s a g r é a b l e s pour 
les autres oiseaux, et satisfont sans scrupule 
leur appé t i t en d é v o r a n t leurs c o n g é n è r e s . Les 
grandes e spèces nous semblent paresseuses et 
sérieuses, tandis que les petites sont plus vives 
et plus e n j o u é e s , b ien que l 'on ne puisse parler 
de leur g a i e t é , comme de celle des chanteurs et 
autres oiseaux terrestres. 

U s l a r idés p r ê t e n t f o r t peu d 'a t tent ion aux 

BREHM. 

autres oiseaux de m e r ; est-ce parce qu ' i l s les 
redoutent , ou parce qu ' i ls n 'en peuvent t i r e r 
aucun p rof i t ? Ils v ivent et couvent au m i l i e u 
d'autres p a l m i p è d e s tels que les p ingouins et 
les plongeons, mais ce n'est que l 'emplacement 
et non la s o c i é t é q u i semble les a r r ê t e r , et 
lorsqu ' i ls le peuvent, ils ne se f o n t aucun sc ru 
pule de voler et de p i l l e r leurs compagnons de 
ponte. Ils se m é f i e n t de l ' homme en tous l i eux 
et dans toutes les circonstances, et cependant 
ils se mont ren t constamment dans son voisinage; 
ils recherchent les havres et tous les l ieux ha
b i t é s sur les c ô t e s ; ils entourent les bateaux q u i 
sont en mer ou se rapprochent de terre ; on 
d i ra i t que l ' e x p é r i e n c e leur a appris q u ' i l y a 
tou jours quelque p ro f i t à t i r e r pour eux du 
voisinage de l ' homme. Une plus longue obser
vat ion leur apprend non-seulement à c o n n a î t r e 
le pays, mais m ê m e à d is t inguer certaines per
sonnes ; aussi se mon t r en t - i l s là o ù ils peuvent 
fa i re un abondant b u t i n sans ê t r e d é r a n g é s ; 
ils y deviennent confiants ou p l u t ô t hardis, 
mais ils n 'oubl ien t pas si fac i lement une attaque 
dont ils ont é t é l 'obje t . U n l a r i d é q u i a é t é tou r 
m e n t é cherche à fa i re partager son ressenti
men t aux autres, et la plus grande entente 
r è g n e entre eux dès q u ' i l s'agit de parer à un 
danger c o m m u n , de combat t re u n e n n e m i ; les 
oiseaux de proie , les stercoraires et les corneil les 
sont a t t a q u é s en m ê m e temps par tous les la -

I V - 412 
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r idés qu i se trouvent dans les environs et f r é 
quemment m ê m e mis en f u i t e . 

En dehors de l ' époque de la ponte on voit 
parfois de vieux individus isolés; mais pendant 
cette pé r iode , les la r idés se r éun i s sen t en socié
tés qui souvent deviennent des bandes immen
ses. L 'on rencontre dé jà sur les côtes de France, 
d'Angleterre, d'Allemagne, des falaises qui sont 
hab i t ées par plusieurs centaines de couples, et 
plus au nord on voit des colonies dont i l est i m 
possible d 'évaluer le nombre. Là aussi, les gran
des espèces de la famil le sont moins unies que 
les petites. Ces de rn i è r e s couvrent, dans la vé r i 
table acception du mot, des rég ions ent iè res de 
roches ou de falaises, t i rent part i de la plus 
petite place qui se p r é sen t e et construisent leurs 
nids si p rè s les uns des autres que les couveuses 
se touchent; les nids d i f fèrent selon les pays, 
sous le rapport des m a t é r i a u x qu i entrent dans 
leur construction ; ils sont u n i f o r m é m e n t cons
t ru i t s , sans grande cohés ion et sans art, de l i 
chens desséchés , t rouvés dans la mer et sur le 
r ivage; là où ces ma t i è r e s font défau t , leur 
structure est de la plus grande s impl ic i té . La 
couvée est de deux à quatre œufs de forme 
ovoïde, à coquille épaisse , granuleuse, t ache tée 
sur un fond vert ou vert t irant sur le b run , de 
gris c e n d r é ou de brun noir. Le mâ le et la fe
melle couvent à tour de rôle pendant trois à 
quatre semaines, et plus longtemps quand le 
temps est mauvais que lorsqu ' i l fa i t beau. Le 
pè re et la m è r e t é m o i g n e n t un attachement tout 
particulier à leur p r o g é n i t u r e et oublient toute 
prudence quand elle est en danger. Les petits 
viennent au monde recouverts d 'un duvet épais 
et t ache té , et quit tent leur nid dès qu'ils en 
sont capables. Peu de jours ap rès leur nais
sance, ils se p r o m è n e n t déjà aux alentours du 
n id , se cachent, au besoin, entre les petites 
élévat ions de terre, ou cherchent à prendre la 
fu i te dans l'eau. Ceux des petits qui ont é té 
couvés sur des corniches de parois escarpées de 
rochers, doivent y attendre le d é v e l o p p e m e n t 
de leurs ailes; car les la r idés ne se déc iden t pas 
à sauter de si haut dans le vide, comme nous le 
voyons faire si f r é q u e m m e n t à d'autres pa lmipè 
des. Les petits reço ivent d'abord de leurs parents 
des aliments à moi t ié d i g é r é s ; plus tard, des 
proies f ra îches , ou de ma t i è r e s animales ramas
sées sur les plages. Après leur premier essai de 
vol, ils restent encore quelque temps dans la 
société du père et de la m è r e , puis ils d é s e r t e n t 
les nids et se dispersent avec les autres dans 
toutes les directions. 

Chasse. — Dans certaines contrées , on orga
nise tous les ans de grandes chasses aux lari
d é s , p lu tô t pour le plaisir de les tuer que dans 
un but d 'ut i l i té : dans les hautes régions du 
Nord, au contraire, on ne les poursuit pas. Leur 
chasse ne p résen te aucune d i f f icu l té ; i l suffit de 
lancer en l 'air un mouchoir blanc pour attirer 
à soi les la r idés . Les premiers que l'on abat, 
sont une amorce pour beaucoup d'autres, car 
tous ceux qui voient un objet blanc tomber 
d'une certaine hauteur dans la mer se per
suadent qu ' i l y a une bonne capture à faire et 
s'approchent avec avidi té de la place, pour s'en 
assurer. I n d é p e n d a m m e n t de la chasse au tir, 
on capture les la r idés de différentes manières; 
on les prend avec des collets placés sur des bancs 
de sable, ou encore avec des filets ou des hame
çons a m o r c é s avec du poisson. 

C a p t i v i t é . — Les lar idés sont faciles à élever, 
mais leur é d u c a t i o n est t rès-coûteuse pour l'a
mateur, car i l faut leur donner du poisson ou de 
la viande pour satisfaire leurs besoins. Ceux que 
l 'on capture se font b ientô t à leur destinée, 
s'habituent à leur enclos et à celui qui les nour
r i t , le distinguent parfaitement des autres per
sonnes, le saluent avec des cris de joie quand i l 
para î t , r é p o n d e n t à son appel, et peuvent être 
apprivoisées presque au m ê m e degré que le cor
beau, ou la corneille ; ils se reproduisent même 
en capt iv i té , si l 'on met à leur disposition un 
vaste emplacement; ils procurent ainsi de 
grandes distractions à leur possesseur. 

Usages et p r o d u i t s . — Dans les hautes régions 
septentrionales, on ne compte pas seulement les 
lar idés au nombre des plus beaux oiseaux, mais 
encore des plus ut i les; aussi, on les ménage et 
on les p ro tège contre les autres enfants des mers 
qu i apparaissent tous les ans sur les montagnes 
d'oiseaux. Certains p ropr i é t a i r e s norwégiens re
gardent les œ u f s de la r idés comme une partie 
essentielle du revenu de leur terre, et les habi
tants s'en font une nourri ture très-goûtée. Ces 
œ u f s , dont le prix est relativement élevé, sont 
enfouis dans le sable sur des é tendues de plusieurs 
lieues. Les plumes des mouettes remplacent pour 
les pauvres habitants des pays du Nord l'édredon 
et le duvet dont se servent les riches pour leur 
l i t e r ie . Les Mongols du nord trouvent seuls un 
certaiu goût à la chair des lar idés. Les Hollan
dais et l e sGroën landa i s mangent aussi les jeunes, 
dont la chair, quand elle est habilement prépa
r é e , fa i t un plat t r è s -passab le . Cependant l'on 
estime beaucoup plus les laridés pour leurs œufs 

et leurs plumes que pour leur chair. 







L E G O E L A N D L E U C O P T È R E . 803 

L E S G O E L A N D S — LA RUS. 

Die Fischermôven, the common Gulls. 

Caractères. — Les goélands, ou mouettes pê
cheuses, sont les plus grands des l a r i d é s , et consti
tuent u n groupe q u i , sans avoir des c a r a c t è r e s 
bien t r a n c h é s , se d is t ingue cependant des autres 
groupes de la f a m i l l e . Les g o é l a n d s ont des f o r 
mes relat ivement massives, u n pouce b ien d é v e 
loppé, et sont d é p o u r v u s de capuchon à tous les 
âges et sous toutes les l i v r é e s . Le gris c e n d r é ou 
le b l euâ t r e pâ l e est la cou leur dominante d u 
manteau chez les uns ; chez les autres, les m ê m e s 
parties sont d 'un gris d'ardoise f o n c é . 

Les espèces les m i e u x connues sont : 

LE GOELAND MARIN — LÂRUS MARINUS. 

Die Mantelmôve, the Mantle-Mew. 

C a r a c t è r e s . — Cette e s p è c e (P l . X X X V I I I ) , 
l'une des plus remarquables , a la l ê t e , le cou, 
la gorge, toute la partie des flancs et la queue 
d'un blanc é b l o u i s s a n t , le dos et les ailes noirs , 
avec la pointe des r é m i g e s blanche. Dans le pre
mier âge , elle a la t ê t e , le cou et les flancs r a y é s 
et t a che t é s , sur u n f o n d blanc, de j aune et de 
brun; le dos et les tectrices s u p é r i e u r e s b o r d é s 
l égèrement de gris t i r an t sur le b r u n ; les ailes et 
les rectrices noires, les d e r n i è r e s m a r q u é e s de 
blanc. L 'œi l est gris d 'argent ; l ' i r i s rouge-de-ci
nabre ; le bec jaune, avec la mand ibu l e i n f é r i e u r e 
rouge à son e x t r é m i t é , et le p ied d 'un j aune t i 
rant sur le gris c la i r Cet oiseau mesure 75 cent. 
de long, l m , 7 5 d 'envergure; la longueur de l 'a i le 
est de 52 cent. , celle de la queue de 19. 

LE GOELAND BRUN — LARUS FUSCUS. 

Die Heringsmôve, the Herring-Mew. 

Caractères. — Cette espèce, vulgairement 
connue sous le n o m de goéland, mouette des ha
rengs, ressemble beaucoup p o u r les teintes d u 
plumage à la p r é c é d e n t e , mais sa t a i l l e est plus 

petite. 

LE GOELAND ARGENTÉ — LARUS ARGENTATUS. 

Caractères. — Le goôland argenté (Pl. 
X X X V I I I ) est presque aussi g rand que le g o é 
land m a r i n , don t i l se d is t ingue par son manteau 
gris c e n d r é (bleu de mouette) et ses ailes blanches. 

LE GOELAND BOURGI7EMESTRE — LARUS GLAVCVS 

Caractères. — Un peu plus petit que le pré
c é d e n t , avec le manteau d 'un c e n d r é b l e u â t r e 
plus clair , et les r é m i g e s e n t i è r e m e n t blanches 
ou d 'un gris p â l e passant au blanc. 

LE GOELAND LEUCOPTÈRE — LARUS LEUCOPTERUS 

Caractères. — Il est beaucoup plus petit que 
le bourguemest re ; les teintes du manteau sont 
encore plus claires et i l a comme l u i les r é m i g e s 
e n t i è r e m e n t blanches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des g o é l a n d s . — 
Les r é g i o n s septentrionales comprises entre le 
70 e et le 60 e d e g r é sont la patrie de ces e s p è c e s et 
de leurs c o n g é n è r e s , car elles v iven t sur toutes 
les mers d u N o r d et vont se r eprodu i re dans les 
î les q u i se t rouvent s i t u é e s entre les d e g r é s de 
la t i tude que nous venons d ' ind iquer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des g o é l a n d s . 
— Pendant l 'h iver , le g o é l a n d m a r i n recherche 
r é g u l i è r e m e n t les c ô t e s de la mer d u N o r d et des 
mers orientales; i l s'avance jusqu 'au sud de l ' E u 
rope et quelquefois m ê m e descend plus bas; i l est 
bien rare de rencontrer de vieux individus de 
cette e s p è c e au-dessous du 50" d e g r é . I l s ' é g a r e 
parfois dans l ' i n t é r i e u r des terres ; mais c'est acci
dentel , car i l appar t ient à la f a m i l l e des l a r i d é s 
de mer , dans toute l 'acception du m o t . 

P a r m i ses pareils, i l est, re la t ivement à sa 
ta i l l e , une des e s p è c e s les moins turbulentes et 
les plus calmes, ce q u i n'est chez l u i n i indolence 
n i paresse, car i l est au contra i re p l e in d ' ag i l i t é 
et d ' a c t i v i t é . I l marche b ien , barbote p r o f o n d é 
men t dans les eaux basses, nage beaucoup et 
avec pla is i r , m ê m e quand la mer est a g i t é e , dor t 
quelquefois en flottant sur l ' eau ; i l n'est n u l l e 
men t l o u r d , mais bien p l u t ô t l é g e r et ac t i f . I l 
vol t ige les ailes b ien d é p l o y é e s ; ses mouvements 
sont len ts ; i l plane en t o u r b i l l o n n a n t , en s ' é l e -
vant t a n t ô t contre le vent ou en se laissant des
cendre. I l r é s i s t e aux coups d'une fur ieuse t em
p ê t e , et quand i l a p e r ç o i t une pro ie , i l f ond d 'une 
hauteur assez grande et s'enfonce dans les flots 
j u s q u ' à une certaine p r o f o n d e u r . Quant à leur 
valeur et à leur courage, ces oiseaux sont s u p é 
r ieurs à la p lupar t de leurs semblables, de m ê m e 
qu ' i l s sont plus p i l la rds , plus avides et plus vora-
ces. E n dehors d u temps de l ' i ncuba t i on , le g o é 
land m a r i n év i t e l ' h o m m e avec autant de soin 
q u ' i l met ta i t de courage à l 'assail l ir à cette é p o 
que . Sa voix rauque et e n r o u é e expr ime : ach, 
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ach, ach; quand i l est a n i m é , son cri est kjan, 
et ce cr i peut ê t re t raduit par des intonations 
d i f fé ren tes . 

Des poissons plus ou moins grands font la nour
r i ture principale des goé lands , les dé t r i tus de 
m a m m i f è r e s ou de poissons sont leur mets favo
r i ; i n d é p e n d a m m e n t de cela, nos oiseaux font la 
chasse aux lemmings, aux campagnols, aux o i 
seaux jeunes et malades qu'ils peuvent attraper, 
ils en lèven t les œ u f s des oiseaux de mer plus 
faibles ou recherchent sur le rivage toute espèce 
de vers ou de petites bê tes . Quand les goélands 
trouvent les carapaces des c rus tacés ou les co
quilles de certains mollusques trop rés i s tan tes , 
ils s'envolent avec leur proie et la laissent 
tomber d'une grande hauteur sur un rocher pour 
la briser. En capt ivi té , le goéland mar in s'habi
tue facilement au pain et finit par le cons idé re r 
comme un mets t rès -dé l ica t . 

J'ai r e n c o n t r é f r é q u e m m e n t des goélands ma
rins pendantle cours de mon voyage en Norwége 
et en Laponie, mais je n'ai vu de nid que dans 
la rég ion septenlriunale du pays, à Porsanger-
f j o r d . A la vér i té , je vis quelques goé lands argen
tés , leurs compagnons de nid , sur les Loffoden, 
au sommet de la montagne, mais je ne pus d é 
couvrir de goéland mar in , ma lg ré les plus obs
t inées recherches. Une île à Porsangerfjord étai t 
hab i t ée par plusieurs centaines d'individus de ces 
deux espèces . Les nids se trouvaient sur les 
terres m a r é c a g e u s e s , pas trop r a p p r o c h é s , mais 
cependant rarement éloignés les uns des autres 
de plus de cinquante pas ; les nids de l'une des 
espèces é t an t au mil ieu des nids de l 'autre, comme 
si toute la colonie eût é té de la m ê m e espèce . 
Quelques-uns de ces nids é ta ien t faits avec 
beaucoup de soin et garnis de petites nattes, 
tandis que d'autres é ta ient construits avec plus 
de nég l igence . Les couvées é ta ient de trois œufs , 
grands, à la coquille épaisse , granuleux, mats, 
m a r q u é s , sur un fond g r i s -ve rdâ t r e ,de petites ta
ches et de petits points bruns ou d'un cend ré o l i 
vâ t re et b run f o n c é . Ces œ u f s é ta ien t g a r d é s 
avec une inqu iè te sollicitude par les deux parents. 
Des clameurs inou ïes s 'é levèrent au moment où 
j 'ent ra i dans l ' î le. Ceux des oiseaux qu i é ta ient 
à ce moment occupés à couver ne b o u g è r e n t 
pas, et me la issèrent approcher à quelques pas, 
comme s'ils avaient espéré que ceux qui é ta ien t 
cha rgés de la garde auraient le pouvoir de me faire 
reculer. D'autres d'entre eux s 'é ta ient levés avec 
des cris pe r çan t s et m ' e n v i r o n n è r e n t de t rès -près , 
fondant sans cesse sur mo i , puis s 'é levant de 
nouveau pour se livrer à une nouvelle attaque. 

A plusieurs reprises, ils tourb i l lonnèrent de si 
p rè s autour de ma tê te qu'ils me touchèrent du 
bout de leurs ailes, sans avoir l'audace cependant 
de m'attaquer de leur bec acéré . Je trouvai 
dans plusieurs nids des petits, qu i , à mon ap
proche, c h e r c h è r e n t à se cacher au milieu des 
nattes et des brins d'herbe et qui y parvinrent 
parfaitement. 

Plus tard, je pus observer le travail d'incuba
t ion chez des oiseaux captifs que je nourrissais. 
Le couple avait choisi pour nicher une jolie place 
du parc, abr i tée par un buisson; i l avait appro
prié un petit n id tout t rouvé et y avait déposé 
trois œ u f s , qu i furen t couvés de préférence par 
la femelle. Le mâ le , pendant l'incubation, veillait 
continuellement sur la couveuse et m'annonçait 
à elle aussi tôt que je m'approchais. Le couple ne 
s'occupait guère des autres personnes, car i l re
marqua bientôt que je venais seul troubler sa 
t r a n q u i l l i t é . S'il m'arr ivai t de m'approcher du 
nid plus que de coutume, les deux parents se pré
cipitaient en criant sur moi , m'attaquaient éner-
giquement et me mordaient parfois très-cruel
lement aux jambes. Les petits naquirent après 
vingt-six jours d' incubation, et dès qu'ils furent 
nés , les parents les firent sortir du nid; mais 
dans les premiers temps, ils les y reconduisirent 
tous les soirs. Pendant le jour , ils se promenaient 
autour des buissons, en obé issan t à chaque aver
tissement de leurs parents. Ceux-ci connaissaient 
si bien ma voix q u ' i l me suffisait de les appeler 
pour éveil ler leur i n q u i é t u d e . A mon appel, ils 
arrivaient tous deux sur moi avec de perçants 
djau, kjau-achachack et cherchaient à détourner 
mon attention des petits qu'ils serraient entre 
eux. Leur sollicitude pour leurs nourrissons di
minuait au fu r e t à mesure qu'ils grandissaient; 
cependantils ne manquaient pas d 'accourirmême 
alors que leurs petits furent devenus assez 
grands, chaque fois que quelqu'un les approchait 
de trop p rè s . Tous les autres oiseaux du parc 
furent tenus à une distance respectueuse aussi 
longtemps que se prolongea l'incubation. 

Audubon a fait au sujet des goélands une ob
servation qu i se rapporte part icul ièrement au 
goé land a rgen té : lorsque les vieilles femelles sont 
d é r a n g é e s au moment de l'incubation et qu'on 
leur enlève leurs œ u f s , elles choisissent la cime 
d'un arbre pour y construire leur nid et s'établis
sent à une hauteur cons idérab le du sol. 

Les goélands n'ont pas trop à redouter les at
taques de leurs ennemis ; c'est à peine si le py
gargue ou les stercoraires pillards s'attaquent 
aux grandes espèces de ce groupe. Du reste ,» 
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arrive souvent qu ' i l s sont t r è s - m a l r e ç u s et o b l i 
gés d 'abandonner leur besogne i n a c h e v é e . 

L 'homme leur e n l è v e leurs œ u f s , mais ne les 
persécu te nu l l ement . * 

LES PAGOPHILES — PAGOPHILA. 

Lie Eisfeld, the Ice-Mews. 

Caractères. — Les pagophiles, vulgairement : 
mouettes des plaines glaciales, se d i s t i nguen t par 
la forme é l a n c é e de leur corps, la longueur de 
leurs ailes et de leur queue, leurs jambes basses 
et leurs palmatures é t r o i t e s ; elles se d is t in 
guent encore, dans leur vieillesse, par l ' é c l a t a n t e 
blancheur de leur p lumage . 

LA PAGOPHILE BLANCHE — PAGOPHILA EBURNEA. 

Die Elfenbeinmôve, the Ivory-Mew. 

Caractères. — La pagophile blanche, mouette 
d'ivoire ou sénateur, est d ' u n blanc p u r , avec les 
ailes n u a n c é e s de rose. E l l e a l 'œi l j aune , l ' i r i s cra
moisi; le bec, depuis sa naissance j u s q u ' à la 
moitié de sa longueur , b l e u â t r e , puis j aune -
rougeâtre ; les fosses nasales circonscri tes par 
uri anneau j a u n e - v e r d â t r e ; le p ied no i r . Dans le 
jeune âge , la t ê l e et le cou sont g r i s â t r e s , les 
plumes du manteau, les ailes et les pointes des 
rectrices t a c h e t é e s de n o i r . 

Cet oiseau mesure 55 cent, de l ong , I m , 1 6 d 'en
vergure; la longueur des ailes est de 37 cent. , 
celle de la queue, de 15. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hautes 
régions septentrionales du globe sont les l ieux 
de rés idence de ce l a r i d é ; quand i l l u i ar r ive , 
dans de rares occasions, de descendre vers de 
plus basses r é g i o n s , c'est q u ' i l est cer ta inement 
égaré. On le rencontre invar iab lement au Spitz
berg, dans l ' o c é a n Glacial d 'Asie, dans le n o r d 
du G r o ë n l a n d , mais on ne le t rouve d é j à plus 
en Islande. D ' a p r è s H o l b ô l l , l ' e s p è c e se vo i t f r é 
quemment au G r o ë n l a n d , et é m i g r é en troupes 
à l ' époque des grands vents d 'automne et d 'hiver , 
et m ê m e a p r è s . Comme tous les oiseaux des 
hautes r é g i o n s du N o r d , cette e s p è c e est stupide 
et t r è s - fac i l e à prendre , car elle ignore le 
danger que p r é s e n t e n t pour elle les hommes . 
« I l est r econnu , d i t H o l b ô l l , qu 'en attachant 
un morceau de l a rd à une f icel le et en le j e tan t 
dans l 'eau, on ar r ive à les a t t i re r tou t p r è s de 
soi et à les prendre à la m a i n ; ainsi u n G r o ë n -
landais q u i m 'appor ta i t une j eune pagophi le , 
me raconta q u ' i l l 'avait a t t i r é e en l u i p r é s e n t a n t 
la langue et en la r emuan t , a p r è s quo i , i l l 'avait 

; abattue avec son av i ron . » Ma lmgren nous a 
c o m m u n i q u é des dé ta i l s sur leurs m œ u r s . « Cet 
oiseau, remarquablement beau, d i t à peu p r è s 
en ces termes cet observateur, appart ient aux 
hautes r é g i o n s septentrionales et ne qui t te que 

| par except ion son t e r r i to i re de chasse des mers 
d u N o r d . I l est t r è s - c o m m u n au Spi tzberg, et 
cependant i l est rare de le rencontrer a i l leurs 
que dans le voisinage des glaces. Comme d é j à 

| l 'avait r e m a r q u é Martens, le vieux voyageur des 
mers, jamais i l ne plane à la surface de l ' eau, 
ainsi que le fon t les autres l a r i d é s , mais se t ient 
au bord de la glace. I l attrape adroi tement au 
vol sa proie , q u ' i l t i re de l 'eau à l 'aide de son bec. 
Cet oiseau ainsi que le p é t r e l glacial se t rouvent 
en grand nombre là où on a t u é un morse ou un 
phoque, et les pagophiles blanches sont alors si 
peu farouches que l ' on peut les a t t i rer aussi 
p r è s qu 'on le d é s i r e , en leur je tant des m o r 
ceaux de l a r d . Les p é t r e l s glacials nagent tout 
autour de ceux q u i d é p è c e n t , tandis que les 
pagophiles se t iennent à cô té d'eux sur la glace 
ou vol t igent à l ' en tour . Elles d é v o r e n t avec avi
d i t é les cadavres des an imaux t u é s par les 
chasseurs de morses, et mon t ren t de la p r é 
f é r e n c e pour les restes des ours blancs, mais leur 
pr inc ipa le n o u r r i t u r e consiste, comme l 'a d i t 
Martens, dans les d é t r i t u s des morses et des pho
ques. Elles demeurent t r è s - l o n g t e m p s p r è s des 
ouvertures de la glace, à travers lesquelles ces 
an imaux cherchent à sor t i r pour se reposer, et 
les attendent t r anqu i l l emen t , au nombre de t ro is 
à c i n q , silencieuses et i m m o b i l e s , la t ê t e t o u r n é e 
vers le t r o u par lequel doivent ven i r les morses. 
Elles semblent r é e l l e m e n t ê t r e assises à une table 
ronde et t en i r u n conseil ; aussi cette m a n i è r e 
d 'agir expl ique le n o m bizarre de Membres du 
conseil ( s é n a t e u r s ) que leur a d o n n é Martens 
(1675). T o u t au tour de l 'ouver ture de la glace 
sont les places de repos des morses, t a c h é e s de 
b r u n par leurs e x c r é m e n t s , que les mouettes 
s'empressent de d é v o r e r en grande par t ie . 

On ne connaissait r ien de la r e p r o d u c t i o n des 
pagophiles blanches j u s q u ' à l ' é p o q u e d u voyage 
de M a l m g r e n , q u i , le 7 j u i l l e t , rencont ra sur la 
cô le septentrionale de la baie de Murch i son une 
q u a n t i t é de pagophiles é t a b l i e s sur une paro i de 
rocher calcaire t r è s -é l evé et e s c a r p é . « Les g o é 
lands bourguemestres et t r idaclyles vivaient au 
m i l i e u d'elles et occupaient le sommet de la 
paro i , tandis que les pagophiles se tenaient plus 
bas, dans les fissures et les excavations, à une 

[ hau teur de 50 à 150 pieds au-dessus de la mer . 
J I I é t a i t a isé de voir que les femelles couvaient . 
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leurs nids é ta ien t vraiment inaccessibles, et ce 
ne f u t que le 30 j u i n que les circonstances me 
permirent de tenter une reconnaissance et d'ar
river j u s q u ' à eux à l'aide d'un long câble et des 
secours indispensables. J'atteignis deux des nids 
qui se trouvaient les moins élevés et je retirai 
de chacun d'eux un œuf. Ces nids é ta ien t t r è s -
simples et sans aucune cohés ion ; ils consis
taient en une cavité peu profonde, large de 22 
à 24 cent., c reusée dans le sol mobile de la 
corniche ; la cavité étai t n é g l i g e m m e n t tapissée 
de plantes sèches , d'herbes, de mousses et de 
quelques plumes. Les œuf s se trouvaient t r è s -
avancés en incubation : les deux femelles furent 
tuées sur leurs nids, et les mâles qu i , au d é b u t , 
se montraient t rès - rassurés disparurent quand 
on approcha de leurs nids. » 

LES RISSES — RISSA. 

Die Stummelmôven, the hittiwake Gulls. 

Caractères. — Les risses ou mouettes tri-
dactyles, sont carac té r i sées par un pouce excessi
vement rudimentaire; par un bec grêle ; enfin, 
par des jambes relativement courtes, des doigts 
t rès - longs et munis de larges palmatures. 

LA RISSE TRIDACTYLE — RISSA TRIDACTYLA. 

Die dreizehige Môve, the kitliivake Gull. 

Caractères. — Chez les sujets même où les 
plumes de la t ê t e , du cou, du croupion, de la 
queue et des flancs sont d'une blancheur écla
tante, le manteau est d 'un cendré b l e u â t r e , les 
r é m i g e s , d'un blanc g r i sâ t re , avec les pointes 
noires; ' lœil est b r u n ; l ' i r is d'un rouge-de-co
r a i l ; le bec jaune-ci t ron; l'angle de la bouche 
d'un rouge de sang; les pieds sont noirs, et les 
tarses j a u n â t r e s . 

Après la mue d'automne, le de r r i è re du cou se 
coloreen gris bleu, et latacheronde qu i se trouve 
der r iè re les oreilles devient noire.Dans leur jeune 
âge , le manteau est gris foncé , et toutes les plu
mes sont bo rdées de noir. Cet oiseau a 45 à 48 
cent, de long, 1 m è t r e 5 cent, à 1 m è t r e 6 cent. 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 54 cent., 
et celle de la queue de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La risse t r i 
dactyle est un oiseau du Nord ; mais elle quit te 
l 'océan Glacial en hiver et fa i t de f r é q u e n t e s 
apparitions sur nos c ô t e s ; elle descend m ê m e 
dans des régions tout à fait mér id iona les . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — La risse t r i -
dactele se montre dans l ' i n t é r i eu r des terres 

plus souvent que les autres mouettes, car elle 
remonte t rès haut le cours des rivières et des 
fleuves et s'avance parfois lo in des côtes, en 
grande compagnie. En Islande et au Groënland 
on la cons idè re comme le premier indice du 
printemps ; elle arrive dé jà du 8 au 20 mars 
alors que le f r o i d est encore rigoureux. Dès son 
ar r ivée , elle s'installe sur les montagnes d'oi
seaux, absolument comme si chaque couple vou
lai t s'assurer une place nécessaire pour nicher. 
Si les corniches sont encore couvertes d'une 
couche épaisse de neige, elle témoigne une 
grande inqu ié tude et fait entendre sans discon
tinuer son cr i assourdissant. Elle demeure jus
qu'en novembre dans cette patrie, ne va le plus 
souvent que jusqu'en pleine mer et ne se résout 
à de plus longs voyages que lorsqu'elle y est 
poussée par la f a i m . 

Les habitudes et les m œ u r s des risses tridac-
tyles se distinguent de celles de leurs pareilles 
de m ê m e taille par la sociabili té et le besoin de 
crier. Cet oiseau marche assez mal et pour cette 
raison rarement, mais i l nage souvent et bien, 
m ê m e par les plus grandes vagues; i l vole avec 
légèreté et faci l i té , en décr ivant de rapides et gra
cieuses courbes ; i l fai t mouvoir lentement ses 
ailes,voltige et flotte, et fond adroitement du haut 
des airs sur la surface de l'eau pour attraper un 
poisson qui surnage ou tout autre animal. Sa so
ciabili té est remarquablement grande, même 
pour la famil le à laquelle i l appartient. I l est rare 
de rencontrer des risses tridactyles isolées, tandis 
qu'on en voit souvent de nombreux essaims, 
dont tous les membres semblent vivre dans la 
plus grande i n t i m i t é . « S'élève-t-il par hasard 
une dispute entre deux de ces oiseaux, dit avec 
raison Naumann, elle n'a pour suite qu'une irri
tation m o m e n t a n é e qu i se dissipe bientôt. » En 
réal i té , i l est impossible de ne pas admirer la 
douceur de ces ê t r e s , et on est ravi de voir l'har
monie dans laquelle vivent des milliers d'indi
vidus piai l lant et criant, i l est vrai , mais sans se 
disputer ; et toute la peine que chacun d'eux se 
donne pour conserver, au mil ieu de cette multi
tude, la place que les circonstances lui ont assi
g n é e . La risse tridactyle ne s'occupe guère des 
autres oiseaux; d'autres laridés vivent sur la 
m ê m e montagne, sans qu ' i l y ait de confusion; 
car, de m ê m e que la bande reste étroitement 
r e s se r r ée sur la mer, de m ê m e aussi les indi
vidus qu i couvent occupent une partie déter
m i n é e de la montagne. En dehors de l'époque 
des amours, l ' espèce est des plus silencieuses de 
sa famil le ; mais, durant cette pér iode, elle ne 
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cesse de pousser divers c r i s . T a n t ô t elle fa i t en
tendre : ta, ka, kai, ou taia, t a n t ô t encore dock, 
dack, ou bien elle i m i t e les cris d 'un enfant qu i 
pleure, ou enfin le b r u i t d 'une pet i te t rompe t t e . 
Chaque ind iv idu cherche à t r adu i re son agi ta t ion 
parses cris, et comme i l y en a quelques m i l l i o n s 
qui veulent expr imer leurs sent iments , ces pa
roles de Faber deviennent t r è s - e x p l i c a b l e s : 
« Même alors qu'elles por ten t dans le bec de la 
terre pour const ru i re leurs nids, d i t ce natura
liste, elles ne peuvent se taire e(t poussent sans 
interruption des cris p e r ç a n t s . » A p r è s la p é r i o d e 
de reproduct ion, comme elles n 'on t plus de 
raison de bavarder, on comprend fac i lement 
qu'elles se taisent. 

Tout homme q u i c ro i t avoir une i d é e de la 
richesse in f in ie de la mer , se pose cette ques
tion : Comment est i l possible qu 'une fa ible r é 
gion de mer puisse suff i re à n o u r r i r tous ces 
millions d ' ê t r e s ? L ' o n sait que la risse t r idac ty le 
est presque exclusivement piscivore. H o l b ô l l 
nous fait remarquer q u ' à l ' é p o q u e des amours , 
la mer glaciale du N o r d regorge de certains 
poissons qu i , poursuivis par les chiens de mer 
dans les bas-fonds, deviennent une faci le capture 
pour les risses, et que plus t a rd celles-ci sont 
obligées de voler à quelques lieues de distance 
pour pouvoir se p rocure r de la n o u r r i t u r e . 
Néanmoins, i l n 'y a pas encore de r é p o n s e satis
faisante à la quest ion, et l ' on en est r é d u i t aux 
hypothèses ,b ien qu'elles soient d é t r u i t e s les unes 
après les autres par l 'observat ion des fa i t s . On 
remarque combien i n f i n i e est la richesse de la 
mer, et quelle est sa g é n é r o s i t é envers les risses, 
quand on les voi t poursuivies et é g a r é e s p é n é t r e r 
dans l ' i n t é r i eu r des terres ; car souvent on en 
trouve de mortes sur les c ô t e s , et si l ' on examine 
alors leur estomac on le t rouve absolument vide. 
La pauvre té de la terre a t te in t ces ê t r e s h a b i t u é s 
à l'abondance, et i ls meuren t de f a i m . 

Graba d é c o u v r i t , que les nids de risses, qu ' i l 
rencontra dans les î les F a r o ë , é t a i e n t d i r i g é s 
versl'ouestet l e n o r d - o u e s t d u c ô t é de la mer , et i l 
en conclut que l ' e s p è c e choisit , pour y é t a b l i r son 
nid, les parois de rochers q u i sont pe rpend i cu 
laires à la d i rec t ion des vents, et q u i pe rmet ten t 
aux oiseaux q u i prennent leur essor de prof i te r 
d'un vent favorable à l eu r vo l . Bo je pense que 
ee choix est sur tout d é t e r m i n é par l 'abondance 
de nour r i tu re q u i se t rouve à des é p o q u e s d é 
terminées aux environs de certaines c ô t e s , et, 
suivant l ' op in ion de Faber , ce sont les inst incts 
de patrie et de s o c i a b i l i t é q u i donnent la r a i 
son de ce fa i t . Quoi q u ' i l en soit, i l n'en est 

j pas moins cer ta in que les rochers que ces o i -
I seaux ont a d o p t é s sont o c c u p é s tous les ans à 
' p e u p r è s p a r l e m ê m e n o m b r e d ' i n d i v i d u s , e t q u ' i I s 

ne choisissent é v i d e m m e n t queles parois qui leur 
J p r é s e n t e n t l'espace suffisant pour y é t a b l i r leurs 

nids . Toutes ces montagnes d'oiseaux se c o m -
' posent de corniches, ou d'entablements super-
' posé s et riches en cav i t é s et en fissures ; clans les 
' cavi tés et sur les corniches, on voi t u n n i d à c ô t é 

d 'un au t r e ; depuis le p ied de la montagne j u s 
q u ' à son sommet, chaque petite place est u t i 
l i s ée , chaque sail l ie sert à des mi l l i e r s de c o u 
ples, de demeure pour leurs pet i ts . B i e n t ô t a p r è s 
leur a r r i v é e , on vo i t les couples se t en i r à cô t é de 
leurs n ids , se caresser, se becqueter c o m m e les 
pigeons, se lisser r é c i p r o q u e m e n t le p lumage et 
roucoule r , ou bien , si vous le p r é f é r e z , pousser les 
cris les plus doux qu 'un la r ien , b ien entendu, 
puisse fa i re entendre, en admettant que ces cris 
ne soient pas é t o u f f é s , comme d 'habi tude, par le 
tapage g é n é r a l . Pendant que les uns se cares
sent, les autres vont à la recherche des m a t i è r e s 
propres à la cons t ruc t ion des nids , et c'est ainsi 
que la montagne est cons tamment recouverte 
d'une n u é e d'oiseaux qu i t o u r b i l l o n n e n t et se 
confondent . Le n id est c o m p o s é en grande par
t ie de fucus ; mais pendant le cours de l ' a n n é e , 
les e x c r é m e n t s des oiseaux le comblen t jus
qu 'aux bords et i l a besoin d ' ê t r e n e t t o y é un peu 
avant que commence l ' i ncuba t ion . La ponte est 
de trois à c inq œ u f s , m a r q u é s de petits points 
et de taches brunes, n o i r â t r e s et d ' un c e n d r é 
viole t , sur u n f o n d d 'un jaune r o u s s â t r e sale, 
d 'un o l i v â t r e plus ou moins f o n c é , ou d 'un roux 
de r o u i l l e . On a c o n s t a t é que chaque couple ne 
se d é v o u e q u ' à sa propre c o u v é e , mais i l n'est pas 
possible de concevoir commen t i l peut se fa i re 
que chaque i n d i v i d u soit capable de r e t r o u 
ver son n i d ou son compagnon. Les jeunes res
tent dans le n i d j u s q u ' à la m i - a o û t . A cetle é p o 
que, ils sont assez robustes pour sor t i r en pleine 
mer et pour con t r ibuer , selon la mesure de 
leurs forces, à ces in terminables clameurs dont 
i l a é t é ques t ion . 

« Celui q u i n'a jamais vu une montagne d'oi-
, seaux o c c u p é e par les mouettes t r idac ty les , d i t 
j H o l b ô l l , ne peut pas plus se fa i re une i dée de la 
; b e a u t é p a r t i c u l i è r e de ces oiseaux que de l eu r 

nombre . On p o u r r a i t comparer p e u t - ê t r e une 
parei l le l oca l i t é à un gigantesque co lombier h a 
b i t é par des mi l l i ons de pigeons de m ê m e cou
leur . Le m o n t Jan jua tuch a u n e longueur d'une 
demi- l ieue , et dans lou le cette é t e n d u e , i l sert 
de demeure à d i f f é r e n t e s e s p è c e s de mouettes, et 
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cela j u s q u ' à une telle hauteur, que les oiseaux | 
les plus élevés semblent ê t re à peine de petits 
points blancs. » Déjà Faber nous avait appris 
que dans les montagnes de Grimso, « les nids 
se trouvent en telle quan t i t é , que les troupes 
d'oiseaux obs urcissent le soleil quand elles 
prennent leur vol ; dissimulent leur nombre 
quand elles sont posées, vous assourdissent 
quand elles poussent leurs cris, et colorent en 
blanc, au moment de l ' incubation, les rochers 
d'un vert de cochléar ia . » 

Les autres naturalistes qui ont fai t des obser
vations dans les hautes rég ions du Nord, sont 
absolument d'accord sur ce po in t ; tous doutent 
qu ' i l soit possible de pouvoir d é p e i n d r e le spec
tacle que p r é s e n t e une telle colonie. Comme je 
me disposais à mon voyage en Laponie, j 'avais 
l u leurs descriptions et n'avais dou té en rien de 
leur vérac i té , mais le 22 ju i l l e t je vis m o i - m ê m e , 
pour la p r e m i è r e fois, une montagne d'oiseaux; 
j e n 'oublierai jamais le jour où je traversai le 
promontoire de Svarholtt, non lo in du cap 
Nord. J'assistai à ce spectacle après que mon 
a f fec t ionné ami , le capitaine du Postdam, m'eut 
cha rgé un de ses fusils, pour effaroucher les 
mouettes. J ' a p e r ç u s une murail le colossale qui 
me sembla ê t re une gigantesque ardoise cou
verte de mil l iers de petits points blancs ; aussi
tôt après le coup de fus i l , ces petits points se 
dé t achè ren t en partie de leur fond sombre, s'a
v a n c è r e n t , pr i rent l'apparence d'oiseaux, de 
mouettes brillantes, et s ' é t end i ren t sur la mer, 
mais en masses si épaisses et si denses qu ' i l 
me sembla qu'une avalanche de neige s'é
tait dé t achée tout à coup et tourbil lonnait en 
immenses flocons qui tombaient du ciel ; ce fu t , 
pendant quelques minutes, une vér i table neige 
d'oiseaux, et la mer en f u t couverte sur une 
é t e n d u e que l 'œil ne pouvait mesurer. Mal
gré cela, la murail le semblait tout aussi garnie 
qu'avant; je vis bien alors que tous les observa
teurs dont j 'avais lu les relations n'avaient rien 
exagéré , et je constatai qu ' i l avait été impossible 
de dire toute la vér i té , attendu que nous ne 
possédons pas de mots qui puissent donner une 
idée de masses pareilles. 

Ains i que toutes les petites espèces de cette 
famil le , les risses tridactyles ont beaucoup à 
souffr i r des agressions du faucon, de l'aigle py
gargue, des stercoraires qu i les arrachent de 
leurs nids ou les attrapent dans les airs. L'ha
bitant du Nord les met à contr ibut ion tant qu ' i l 
peut, car l 'on cons idè re avec raison leurs œuf s 
comme t rès-dé l ica ts . L'exploitat ion des monta

gnes d'oiseaux p r é s e n t e des difficultés indici
bles; aussi, ma lg ré le courage des audacieux 
chasseurs d'oiseaux qui se l ivrent à cette exploi
tat ion, le r é su l t a t est si insignifiant, que le 
nombre des risses n'en paraî t pas d iminué. 

LÉS CHROICOCÉPHALES — 
CHR OICOCEPBA L US. 

Die Kappenmôven. 

Caractères. — Les chroïcocéphales oumouettes 
à capuchon, à l 'état adulte et pendant la saison 
des amours seulement, ont la tête et la partie 
supé r i eu re du cou couvertes d'une teinte noire 
formant capuchon; elles ont quatre doigts bien 
développés ; leur queue est égale, ou très-excep
tionnellement, é c h a n c r é e . 

LA CHROICOCÉPHALE RIEUSE — CHROICOCE-
PHJLUS RIDIBUNDUS. 

Der Lachmôve, the laughing Mew. 

Caractères. — L'espèce la mieux connue de 
ce groupe, la mouette rieuse des auteurs, vul
gairement : mouette des lacs ou corneille de mer, 
mouette à tête noire, ou gieritz (fig. 189) est aussi la 
plus r é p a n d u e . Elle a le sommet de la tête et le 
haut du cou d'un b run foncé tirant sur le rous
sâ t re , le reste du cou blanc; le manteau d'un 
c e n d r é très-clair ; la poitrine, l'abdomen et les 
faces la téra les d 'un blanc te inté de rose; les 
quatre r émiges primaires blanches, terminées 
et bordées de noir en dedans; l'œil brun foncé; 
l ' ir is rouge; le bec et les pieds rouge-laque. En 
hiver, elle n'a pas de capuchon ; la partie posté
rieure du cou est grise, la tache derrière les 
oreilles d'un gris foncé , le bec et le pied sont 
moins foncés qu'au printemps. Pendant le jeune 
âge , les flancs sont b l e u â t r e s . Cet oiseau mesure 
43 cent, de long, 99 cent, d'envergure ; la lon
gueur des ailes est de 33 cent., celle de la queue 
de 14. 

Dans ce groupe, nous citerons encore les es
pèces suivantes. 

LA CHROICOCÉPHALE ICHTHYAETE — CHROICOCE-
PU A LU S ICHTHYAETUS. 

Caractères. — Cette espèce, qu'on appelle 
aussi mouette pêcheuse, est la plus grande du 
groupe: elle a presque la taille du goéland ma
r in ; son capuchon s 'é tend j u s q u ' à la moitié su
pé r i eu re du cou et plusbas en avant qu'en arrière; 
son bec, d 'un jaune v i f , passant au rouge à la 
poinle, porte vers l'angle de la mandibule infé-
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rieure une ou deux bandes verticales noires ; ses 
pieds sont d 'un b r u n rouge. 

LA CHROICOCÉPHALE P YGMÉE—CHROÏCOCEPHALUS 
MlNUTJS. 

Caractères. — C'est la plus petite et la plus 
élégante des mouettes. E l le a à peine 28 cent. 
de long. Les teintes de son p lumage d i f f è r e n t 
peu de celles de ses c o n g é n è r e s : son bec est 
rouge-de-laque f o n c é ; s e s pieds, rouge-cramoisi , 
et son œil b r u n - n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
chroïcocéphales ou mouettes à capuchon babi -
tent des r é g i o n s t e m p é r é e s et s'avancent t r è s -
rarement dans les c o n t r é e s d u N o r d . La rieuse 
ne se montre qu 'accidente l lement en d e ç à du 
60e deg ré de l a t i tude , et niche dans les pays 
compris entre ce d e g r é et le 30 e : on la rencontre 
sur tous les lacs connus d 'Europe , d 'Asie et 
d 'Amér ique . Jadis on la voyait f r é q u e m m e n t sur 
les lacs et les é t a n g s d 'Al lemagne ; ac tuel lement 
l'extension que les d é f r i c h e m e n t s ont prise l 'a 
exilée de plusieurs c o n t r é e s , qu 'e l le ne fa i t plus 
que traverser lors de ses passages. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L a chroïCO-
céphaie rieuse gagne tous les ans les pays m é r i 
dionaux de l 'Europe : elle qu i t te nos lat i tudes 
aux mois d 'octobre et de novembre , pour aller 

BRE3I1. 

passer l 'h iver dans les r é g i o n s t e m p é r é e s . Quand 
les glaces disparaissent, elle re tourne, et dans les 
a n n é e s favorables on la revoit d é j à en mars ; 
mais, en g é n é r a l , elle attend jusqu 'aux premiers 
jours d ' av r i l . Les vieux q u i se sont d é j à repro
dui t s reviennent a c c o u p l é s , et se met tent pres
que a u s s i t ô t à construire leur n id ; tandis que 
les jeunes semblent seulement se f o r m e r en 
couples, a p r è s leur re tour , et que ceux q u i sont 
encore incapables de se reprodui re e r ren t dans 
la campagne. La mouet te rieuse ne recherche 
et n 'habi te la mer que pendant l ' h ive r ; i l est 
rare de la voi r s ' é t ab l i r sur les falaises ou sur une 
î le pour faire ses. pontes. Les eaux douces en
t o u r é e s de champs sont ses l i eux de r é s i d e n c e 
favoris ; elle y t rouve tou t ce dont elle a besoin 

pour vivre . 
On compte la rieuse p a r m i les beaux oiseaux 

de mer , sur tout au momen t o ù elle porte sa robe 
des amours . Ses mouvements sont s i n g u l i è r e 
ment gracieux, souples et l é g e r s ; elle marche 
vi le et longtemps; elle suit des heures e n t i è r e s 
les laboureurs, ou s'occupe à poursuivre des i n 
sectes sur les prairies ou sur les c h a m p s ; elle 
nage t r è s - g r a c i e u s e m e n t , sinon t r è s - r a p i d e m e n t ; 
elle s 'é lève avec la m ê m e f ac i l i t é , qu'el le soit à 
terre ou sur l'eau, et vole avec souplesse et ag i 
l i t é , en d'autres termes, avec la plus grande a i -

I V — 413 
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sauce, et sans aucun effort , en décr ivant dans les 
airs les courbes les plus capricieuses. 

Ses m œ u r s sont in té ressan tes . C'est avec raison 
qu'on la cons idère comme un oiseau prudent et 
m ê m e un peu méf ian t , quoiqu'elle vive volontiers 
dans le voisinage i m m é d i a t de l 'homme, dont elle 
cherche à deviner les intentions à son égard , 
pour rég ler sa m a n i è r e d'agir. Dans les petites 
villes de Suisse, et dans toutes les locali tés du 
sud de l'Europe qu i ne sont pas éloignées de la 
mer, on la cons idère comme un oiseau à peu 
près domestique. Elle rôde tout autour des per
sonnes sans aucun souci, car elle sait que n u l ne 
lu i fera du m a l ; mais elle devient méf ian te lors
qu'elle a été l 'objet de quelque attaque, et n'ou
blie pas de sitôt une tracasserie. Elle v i t dans 
les meilleurs rapports avec ses pareilles, quoique 
la jalousie et la voraci té soient les traits domi 
nants de sa nature. I l y a entre les rieuses un tel 
accord que le proverbe qui di t : « qu'une corneille 
n'arrache pas les yeux à une autre, » peut aussi 
s'appliquer à elles. Elles n'aiment guè re à avoir 
des rapports avec les autres oiseaux ; elles évi tent 
autant qu'elles peuvent leur société et attaquent 
de concert ceux qu i s'approchent, e spé ran t ainsi 
les faire f u i r . Quand la rieuse habite une m ê m e 
île avec d'autres espèces de lariens, elle se p réc i 
pite presque avec fu reur sur ses congénè res qui 
s'approchent de son domaine, et qui l'accueillent 
à peu près de la m ê m e façon. La rieuse met au 
m ê m e rang de ses ennemis les oiseaux de proie, 
les corbeaux, les corneilles, les h é r o n s , les c i 
gognes, les canards et autres inoffensifs habitants 
des eaux, surtout quand ils ont l'audace de s'ap
procher de son n id . 

La voix de la ch ro ïcocépha le rieuse est si dé
sagréable , qu'on s'explique le nom de corneille de 
mer qu'on lu i donne. Un son criard : kriàk, 
est leur appel ; leur conversation se fa i t en ekk, 
ou scherr; l'expression de la colère est un cri 
p e r ç a n t : kerreckeked, ou un son r auque : qirr, 
suivi d'un h iàh. 

Les ch ro ï cocépha l e s font des insectes et des pe-
tils poissons leur principale nourr i ture , mais 
elles ne déda ignen t cependant pas les petits ron
geurs. Elles s'emparent des insectes sur la terre 
et sur l'eau, les saisissent aussi sur les feuilles ot 
les attrapent au vol ; elles sont occupées des heu
res en t iè res à leur faire la chasse dans les champs 
et les prairies; elles suivent le laboureur abso 
lu ment comme le font les corneilles. Elles s'em
p i ren t des petits poissons, soit en plongeant 
m usquement, soit en rasant la surface de l'eau; 
f i les usent du premier p r o c é d é sur la mer, et de 

l'autre sur les lacs et les fleuves. Cet oiseau nour
r i t ses petits presque exclusivement d'insectes. 
Malgré sa faiblesse, i l s'attaque à des animaux de 
certaine taille, quand ils viennent s'offrir en bu
t i n , et r é d u i t adroitement de forts morceaux de 
viande en petits fragments proport ionnés à son 
œ s o p h a g e . Quoiqu ' i l fasse fl des matières végé
tales, i l s'habitue b ien tô t au pain et finit par le 
manger avec un plaisir manifeste. I l chasse 
pendant toute la j o u r n é e , se repose un instant 
et se remet à voltiger. I l quitte les lacs pour 
aller chercher, sur les champs et les pâturages, 
de quoi satisfaire son appét i t , puis i l retourne 
vers l'eau pour y boire et s'y baigner; sa diges
t ion faite, i l recommence sa chasse. Au départ 
et au retour i l suit ordinairement la même 
route, cependant i l va explorer tantôt une ré
gion, t an tô t une autre. 

La saison de la ponte commence à la fin d'avril. 
La colonie d'oiseaux, d'abord turbulente, a fini 
par s'apaiser après des querelles nombreuses 
pour le choix des places. On ne voit jamais les 
chro ïcocépha les rieuses nicher isolées, rarement 
en petite socié té , car d'habitude elles se trouvent 
en bandes composées de centaines et de milliers 
d'individus qui s'entassent, autant que possible, 
sur un petit espace. Les nids sont placés sur de 
petites touffes de roseaux ou de joncs au milieu 
d'eaux tranquilles ou de marais; ils sont for
més de petits brins de joncs ou d'amas de pe
tits roseaux, quelquefois dans les marais, au mi
lieu de l 'herbe, mais toujours dans des endroits 
diff ici lement accessibles. Les oiseaux commen
cent par entasser de petites touffes d'herbes ou 
de roseaux, ils y ajoutent des joncs, des ro
seaux, des f é tus de paille, et achèvent enfin la 
cavité. A u commencement de mai, chaque nid 
contient des œ u f s au nombre de trois à cinq. Ces 
œufs sont suffisamment gros, marqués, sur un 
fond d'un vert tendre comme de l'huile, de pê  
tiLes taches et de points gr i s -cendré tirant sur le 
rouge ou d 'un brun f o n c é ; du reste, ils varient 
quelquefois de forme et de couleur. Le mâle et 
la femelle couvent â tour de rôle, mais seule
ment pendant la nuit , car au milieu du jour ils 
cons idè ren t la chaleur du soleil comme suffi
sante pour celte opéra t ion . 

Les petits éc losent après une incubation de 
d ix-hui t j ou r s , et au bout de trois à quatre se
maines ils sont assez forts pour prendre leur 
essor. Quand le n id est en tou ré d'eau, ils ne le 
quit tent pas les premiers jours, tandis que, 
dans les petites îles, ils aiment à sortir pour aller 
rôde r sur la terre ferme ; lorsqu'ils sont âgés de 
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huit jours, ils commencent m ê m e à s 'aventurer 
dans l'eau ; dans la seconde semaine i ls vol t igent 
déjà tout autour, et à la t r o i s i è m e ils sont à peu 
près i n d é p e n d a n t s . 

Les vieux sont con t inue l lement o c c u p é s à p ré 
venir les dangers q u i menacent leurs petits. T o u t 
oiseau de proie q u i se mon t r e dans le l o i n t a i n , 
toute corneil le, t o u t h é r o n cause une agi ta t ion 
dans la colonie ; i l s ' é lève a u s s i t ô t d ' é p o u v a n 
tables clameurs ; les couveurs e u x - m ê m e s aban
donnent leurs œ u f s ; on vo i t s ' é l a n c e r d ' é p a i s s e s 
phalanges qui fonden t sur l ' ennemi et usent de 
tous les moyens pour l ' é l o i g n e r Ces oiseaux 
attaquent bravement le ch ien ou le renard et 
entourent de t r è s - p r è s t o u t h o m m e q u i s'appro
che; en m ê m e temps, ils c r i en t de toutes leurs 
forces, au point q u ' i l f au t r é e l l e m e n t ê t r e d o u é 
d'un certain courage pour suppor ter leurs cla
meurs. Ils poursuivent avec acharnement le j 
fuyard, et ce n'est que peu à peu que se r é t a 
blissent une t r a n q u i l l i t é et u n silence re la t i fs . 

Chasse. — Dans l 'A l l emagne du N o r d on a 
l'usage de se met t re en campagne contre ces 
oiseaux, à certaines é p o q u e s d é t e r m i n é e s , et de 
leur faire une chasse dans laquel le plusieurs 
centaines d'entre eux succombent , mais q u i , 
d'un autre c ô t é , vaut à l ' u n ou à l 'autre des chas
seurs quelques grains de p l o m b . Cette i n u t i l e 
effusion de sang, connue sous le n o m de tir des 
mouettes, et q u i est une f ê t e popula i re , rappelle 
lasauvagerie des habitants de l 'Europe m é r i d i o 
nale et ne t rouve aucune excuse. Les c h r o ï c o c é 
phales rieuses, lo in d ' ê t r e nuisibles, comme on 
l'a cru j u s q u ' à ce j o u r , sont au contra i re des 
oiseaux utiles, q u i , pendant toute leur v ie , ren
dent des services à nos champs. Le peu de pois
sons qu'elles prennent ne peut entrer en c o m 
pensation avec l ' i nnombrab le q u a n t i t é d'insectes 
qu'elles d é t r u i s e n t . On devrai t donc les é p a r g n e r , 
ne serait-ce qu 'en q u a l i t é d 'ornements de nos 
rivières et de nos lacs, si tristes sans elles. 

C a p t i v i t é . — Les c h r o ï c o c é p h a l e s rieuses 
sont charmantes en c a p t i v i t é , su r tou t quand on 
les élève a p r è s les avoir prises jeunes dans leur 
nid. On les n o u r r i t sur tout de viande ou de pois
son ; mais on peut les hab i tuer à manger du 
pain, de sorte que leur en t re t ien n'est rée l le 
ment pas t r è s c o û t e u x . Si l ' on commence par 
s'occuper d'elles, elles deviennent b i e n t ô t d'une 
douceur remarquable , suivent avec la f idé l i té du 
chien celui qu i les n o u r r i t , le saluent joyeuse-
m e n t à s o n approche,et l 'accompagnent en volant 

à travers les cours et les j a rd ins , et m ê m e jusque 
dans la campagne. Ces peti ts prisonniers ne 

qu i t t en t pas, avant la f in de l ' au tomne, la de
meure qu 'on leur a a s s i g n é e , ils s ' é l o i g n e n t 
bien de temps en temps et se p r o m è n e n t dans 
les environs à des distances de plusieurs lieues, 
mais ils reviennent tou jour s exactement, sur
tout quand on les a h a b i t u é s à prendre l eu r repas 
à une certaine heure . S ' i l leur arr ive de rencon
trer des oiseaux de la m ê m e e s p è c e , i ls cher
chent à les emmener avec eux el savent si b ien 
endormir leur m é f i a n c e , que les individus i n d é 
pendants semblent abandonner toute t i m i d i t é 
v is -à-v is de l ' homme et s ' a r r ê t e n t au moins pen

dant quelque temps dans la demeure de leur 
c o n g é n è r e , puis regagnent t r anqu i l l emen t la 
leur ; en un mot , g r â c e à son nourr isson, on peut 
recevoir de si nombreuses visites, q u ' i l devient 
n é c e s s a i r e de prendre des mesures s p é c i a l e s 
pour pouvoir leur o f f r i r une h o s p i t a l i t é conve

nable. 

LES RHODOSTÉTIES — RHODOSTET1A. 

Die Rosenmôvea, the Rose-Galls. 

Caractères. — Les rhodostéties ont un bec 
plus cour t que la t ê t e , mince , à peu p r è s d é 
m ê m e hauteur de la base au niveau de l 'angle 
de la mandibu le i n f é r i e u r e , qu i est peu p r o 
n o n c é et obtus ; des ailes a l l o n g é e s , pointues, 
s u r a i g u ë s ; une queue m é d i o c r e et c u n é i f o r m e , 
les rectrices m é d i a n e s d é p a s s a n t de beaucoup 
les au t res ; des tarses courts et robustes; les 
doigts a n t é r i e u r s m é d i o c r e s et r e l i é s par une 

palmature pleine. 

LA RHODOSTÊTÏE DE ROSS - RI10DOSTETIA 
ROSSII. 

Die Rosenmôve, the Rose-Gull. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. IDO), que l'on 
nomme aussi rhodostétie ou mouette rose est u n 
des plus admirables l a r i d é s que nous connais
sions. I l a le manteau d 'un gris perle a r g e n t é , 
le cou , la po i t r ine et le ventre d 'un rose pâ le ; 
u n é t r o i t col l ie r no i r obl ique vers le m i l i e u du 
cou ; la r é m i g e la plus externe noire , toutes les 
autres d 'un gris b l e u â t r e ; les rectrices b l a n 
ches ; la p a u p i è r e et les bords des mandibules 
d 'un jaune r o u g e â t r e ; le bec n o i r ; les pieds 
d 'un rouge v e r m e i l . U a 38 cent, de l o n g ; la 
longueur des ailes est de 29 cent . ; celle de la 

queue, de 15. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p u i q u e . — La r l i o d o s t é -
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tie de Ross habite les hautes rég ions de l ' A m é 
rique du Nord ; elle n'en est pas moins venue 
trois fois en Europe, et certainement aussi à 
Helgoland; elle m é r i t e donc bien d 'ê t re au 
moins m e n t i o n n é e . 

Nous manquons encore de renseignements-
sur ses habitudes, ou du moins on ignore quels 
sont les traits qui la distinguent des autres 
lar idés . Son mode de nidification nous est éga
lement inconnu. 

L E S L E S T R I D É S — LESTRES -

Die Raubmôven, the Gults of prey. 

C a r a c t è r e s . — Les l e s t r i dé s , vulgairement 
mouettes pillardes, ont de grands rapports avec 
les l a r i d é s , dont ils d i f f è r en t toutefois par la con
fo rma t ion du bec et du pied, par la couleur 
p a r t i c u l i è r e de leur plumage et par des m œ u r s 
tout à fa i t d i f f é r e n t e s . I ls ont la poi t r ine for te , 
le cou court , la t ê t e petite ; le bec recouvert 
dans sa mo i t i é p o s t é r i e u r e d'une sorte de cire, 
propor t ionnel lement court, mais robuste, gros 
et c o m p r i m é seulement sur les cô tés , à mandi 
bule s u p é r i e u r e t e r m i n é e par un crochet qui 
p a r a î t s u r a j o u t é ; à mandibule i n f é r i e u r e plus 
ou moins anguleuse à la rencontre de ses bran
ches ; des narines p e r c é e s à l ' e x t r é m i t é de la 
cire, plus p r è s de la pointe que d e l à base; une 
queue c u n é i f o r m e . 

Le c r â n e est large et é p a i s ; les temporaux 
sont aussi d'une force remarquable ; la colonne 
v e r t é b r a l e se compose de treize v e r t è b r e s cervi
cales, de hu i t v e r t è b r e s dorsales, de douze 
s a c r é e s et de sept coccygiennes. Le s ternum, au 
m i l i e u et en a r r i è r e , est relat ivement é t ro i t et 
ne p r é s e n t e qu une apophyse et une s i nuos i t é . 
La langue est eff i lée en forme de lancette à la 
partie a n t é r i e u r e ; le pharynx, asseziarge e t r é t i - J 
c u l é , contenant des organes s é c r é t o i r e s , et le 
gés ie r compacte et membraneux. 

Dis t r ibu t ion g é o g r a p h i q u e . — Les l e s t r i dé s 
habi tent surtout les froides zones septentrio
nales du globe. 

Mœurs , habitudes et r é g i m e . — Us vivent 
habituel lement en pleine mer et recherchent le 
v o i s i n a g e d e s î l e s etdesrivages à l ' é p o q u e d e l a 
reproduct ion. On les voi t parfois a p p a r a î t r e 
dans l ' i n t é r i eu r des terres. Us sont les plus actifs 
des membres de leur race ; i ls marchent le corps 
d ro i t , vite et bien ; certaines e spèces m ê m e 
marchent presque aussi adroi tement que les 
é c h a s s i e r s ; i ls nagent bien, mais volent encore ! 
jplus qu' i ls ne nagent. Soit qu ' i l s se d é p l a c e n t , ! 

i soi l qu' i ls restent au repos, i ls ont les m ê m e s ' 
allures que les autres oiseaux de mer. Us sont 

hardis, quelquefois fo lâ t res , se livrent aux mou
vements les plus bizarres, se déplacent pour 
ainsi dire en sautillant. La voix des grandes 
espèces est un désagréab le croassement ; celle 
des petites n'est qu 'un faible piaillement. La 
subt i l i té de leurs sens dépasse celle des laridés. 
au m ê m e deg ré qu'ils les dépassent en courage 
et en audace. Les les t r idés tiennent le milieu 
entre les oiseaux de proie et les goélands; car, 
à l'exemple des premiers, ils attaquent tous les 
animaux dont ils peuvent se rendre maîtres, et, 
comme les espèces parasites parmi les rapaces, 
ils pe r s écu t en t les autres oiseaux, jusqu'à ce 
que ceux-ci leur abandonnent la proie qu'ils 
viennent de faire. On a cru longtemps que les 
les t r idés ne trouvaient à se nourrir qu'en qualité 
de parasites, qu'i ls é ta ien t impropres à chasser 
e u x - m ê m e s , mais les observations récentes ont 
dé t ru i t cette opinion. Cependant, ces oiseaux 
n'appartiennent pas à la ca tégor ie des meilleurs 
plongeurs, et ne peuvent capturer que les pois
sons qui nagent tout à fait à la surface de l'eau. 

Dans l'occasion, ils chassent avec autant de 
plaisir que les autres plongeurs et capturent 
non-seulement le poisson, mais encore les oi
seaux et leurs œuf s , les petits mammifères, 
certains inver tébrés marins; ils vont même jus
qu ' à attaquer les jeunes agneaux et à leur arra
cher les yeux et la cervelle : en un mol, tout 
leur est bon ; ils s'en prennent aux êtres vivants 
aussi bien qu'aux cadavres. D'habitude, ils lais
sent les autres plongeurs travailler pour eux. Us 
surveillent la chasse des mouettes, des sternes, 
des fous et d'autres oiseaux de mer, s'élancent 
sur eux quand ils ont réussi à faire une cap
ture, attaquent et tourmentent les chasseurs 
heureux j u s q u ' à ce que ces derniers rejettent, 
par peur, la nourr i ture presque déjà avalée, que 
les les t r idés attrapent avec une adresse remar
quable, avant qu'elle ait t ouché la surface do 
l'eau. Celte habitude e f f ron tée de mendier les 
rend s ingu l i è r emen t odieux à tous les autres 
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oiseaux p r é d a t e u r s , et ceux q u i vivent en mer 
redoutent g é n é r a l e m e n t cette m a n i è r e de d é r o 
ber le b u t i n . Jamais un oiseau de mer ne niche 
dans leur voisinage, jamais i l ne s ' a r r ê t e sur les 
lacs où ils se reposent, et tous les suivent de 
l'œil avec i n q u i é t u d e quand ils f o n t l eur ronde. 
Les plus courageux les at taquent par tout o ù ils 
se montrent ; les plus t imides les f u i e n t avec 
crainte, et ceux q u i le peuvent, cherchent à se 
sauver en plongeant. I l n 'y a que les petites es
pèces de cette f a m i l l e q u i soient moins redou
tées, bien qu'elles ne soient g u è r e i n f é r i e u r e s à 
leurs c o n g é n è r e s sous le r appor t d u courage et 
de l'audace. 

Pendant la saison des amours , les l e s t r i dé s 
se r éun i s sen t aussi en petites bandes, à certaines 
places d é t e r m i n é e s , pour y couver en s o c i é t é . 
Ils choisissent, pour é t a b l i r leurs n ids , de gran
des îles sur lesquelles ils s ' installent, les uns 
sur les c ô t e s , les autres dans des endroits 
plus é levés . Là i ls se creusent ou se f a ç o n n e n t 
une petite cav i t é dans le sable, de p r é f é r e n c e au 
milieu des plantes. L a ponte est de t ro is , que l 
quefois de c i n q œ u f s , que le m â l e et la femelle 
couvent tour à tour , avec beaucoup de soin et 
en d é f e n d a n t courageusement leur n i c h é e cont re 
tout ennemi q u i s 'approche. Les jeunes sont 
nourris d 'abord de petits morceaux de chair à 
moitié d i g é r é e , plus t a rd d 'a l iments plus sub
stantiels. Ils ne bougent pas de leur n i d de p l u 
sieurs j o u r s ; ensuite i ls le d é s e r t e n t et se pro
m è n e n t aux environs avec autant d ' ag i l i t é que 
d é j e u n e s oiseaux de r ivage . Quand u n danger 
les menace, ils se cachent entre les pierres et 
les s inuos i t é s . Lorsqu ' i l s sont devenus propres 
au vol , ils vo l t igent encore pendant quelque 
temps sur la te r re f e rme ; leurs parents fon t 
leur é d u c a t i o n dans leur domaine , puis i ls fi
nissent par s'envoler ensemble ju squ ' en pleine 
mer. Les l e s t r i dés sont capables de se reproduire 
dans leur d e u x i è m e é t é . 

Chasse. — Les habitants des pays du Nord 
recueillent les œ u f s des l e s t r i d é s pour les manger, 
mais ne r e t i r en t pas d'autre p r o f i t de ces o i 
seaux, qu ' i l s c o n s i d è r e n t , avec raison, comme 
nuisibles ; aussi les poursuivent- i ls par tous les 
moyens q u i sont en leur pouvo i r . Leu r chasse 
ne p r é s e n t e aucune d i f f i c u l t é , car les l e s t r i d é s 
se laissent prendre à tous les p i è g e s et à toutes 
les amorces, et ne t é m o i g n e n t pas plus de cra inte 
vis-à-vis de l ' h o m m e que vis-à-vis des autres ani 
maux. ! 

L E S L A B B E S - LESTRIS. 

Die Raubmôven, the Gulls ofprey. 

Caractères, — Les labbes ont un bec un peu 
moins long que la t ê t e , presque c y l i n d r i q u e , 
robuste ; des narines l a t é r a l e s , l i n é a i r e s , obl i 
ques; des ailes longues, poin tues , s u r a i g u ë s , la 
p r e m i è r e r é m i g e é t a n t la plus longue; une 
queue de longueur moyenne, i n é g a l e , les deux 
rectrices m é d i a n e s é t a n t t o u j o u r s plus longues 
que les l a t é r a l e s et souvent dans des propor t ions 
t r è s - g r a n d e s ; des tarses m é d i o c r e s , assez g r ê 
les; u n plumage r iche , é p a i s , dans lequel le 
b r u n domine . 

LE LABBE CATARACTE — LESTRIS CATARRACTES. 

Die Skua, the Skua-Gull. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 191), que les 

hab i t an t s d u N o r d connaissent sous le n o m de 
shua, est la p lus r emarquab le de la f a m i l l e , et 
d é p a s s e le c o r m o r a n en d imens ions ; elle a 60 
cent, de l ong , 1 m è t r e 44 cent, d ' envergure ; la 
longueur de ses ailes est de 44 cent, et d e m i , et 
celle de sa queue de 17. Son p lumage est dur , 
d ' un b r u n f o n c é au-dessus, avec des t r a i t s l o n 
g i t u d i n a u x et des bordures r o u x de r o u i l l e et 
b l a n c h â t r e s au cou et au man teau ; d ' un b r u n 
c e n d r é , n u a n c é de r o u s s â t r e , à la gorge , au 
devant d u cou, sur la p o i t r i n e et à l ' abdomen , 
ces deux d e r n i è r e s r é g i o n s é t a n t n u a n c é e s de 
r o u x de r o u i l l e . L ' œ i l est d 'un b r u n r o u g e â t r e ; 
le bec gris de p l o m b à la base, no i r à la p o i n t e ; 
les pieds n o i r â t r e s . Les jeunes se d i s t inguen t par 
la couleur de leur p lumage . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On c o n s i d è r e 
la zone s i t u é e entre les 60 e et 80 e d e g r é s de la 
t i t ude n o r d , comme la pa t r ie d u labbe cata
racte, cependant on l 'a quelquefois . r e n c o n t r é 
dans les mers des zones plus t e m p é r é e s d u Sud. 
En Europe, i l habi te les î l e s F é r o ë , les î l e s 
Shet land, les H é b r i d e s et l ' I s lande , q u ' i l qu i t t e 
l ' h iver , pou r descendre jusque sur les c ô t e s de 
l 'Angle te r re , de l 'A l l emagne , de l a Hol l ande et 
de la France. La plus grande par t ie demeure 
cependant , m ê m e en h ive r , dans le N o r d , e 
cherche sa n o u r r i t u r e aux endroi ts o ù la m e i 

n'est pas pr ise . 
M œ u r s , hab i tudes et r é g i m e . — Le labbs 

cataracte se d i s t ingue des g o é l a n d s par l a bizar-
1 r e r ie , la r a p i d i t é et l 'adresse de ses m o u v e 

ments . I l cour t v i te , nage avec g r â c e et é n e r g i e , 
la p o i t r i n e p r o f o n d é m e n t e n f o n c é e ; i l sor t de 
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l'eau et s 'enlève de terre avec facil i té, et vole 
à la façon des lariens, mais sans la m ê m e r é 
gu la r i t é ; bref, i l nous rappelle, beaucoup plus» 
par ses allures vives et inattendues, la man iè r e 
de voler des oiseaux de proie . Tan tô t i l plane 
sans mouvement d'ailes; t an tô t i l chasse enten
dant obliquement les airs de haut en bas, avec 
une rapid i té merveilleuse. 

Son cr i est un sourd, ach, ach, ou un rauque 
/ m ; quand i l attaque un ennemi, i l pousse un 
sourd, hoh : comme courage, vorac i té , jalousie 
et sauvagerie, i l ne dépasse pas moins ses con
génères que tous les autres oiseaux de mer. 

C'est l'oiseau pélagien le plus terrible : i l ne 
vit en bonne intelligence avec aucun autre ; i l 
est un objet de haine géné ra l e et n'est a t t aqué 
que par les plus courageux. L'impression que 
produit sa voraci té sur les autres oiseaux ressort 
admirablement de ce fait que, m ê m e les oiseaux 
de mer les plus grands, qui paraissent l u i ê t re de 
beaucoup supér ieurs en force, l 'évi tent avec ter
reur. 

Sa voraci té est en rapport avec son besoin i n 
cessant d 'act ion; i l est toujours en chasse, soit 
qu ' i l vole, soit qu ' i l nage. N 'aperçoi t - i l pas d'oi-
=eau dans les environs, i l va l u i - m ê m e en chasse, 
fond sur les poissons, court sur le rivage et 
recueille tout ce que les flots ont re je té , ou 
attrape, sur le bord, des vers et des insectes. 
Auss i tô t qu ' i l ape rço i t de lo in d'autres oiseaux 
de mer piscivores, i l accourt vers eux, les observe, 
attend qu'ils aient fait une proie, fond sur eux, 
les attaque comme un oiseau de proie attaque 
son gibier; et cela avec autant de force et d'a
dresse que de courage et d'audace, et continue 
ses poursuites j u s q u ' à ce que les oiseaux lu i 
abandonnent le but in qu'ils viennent de faire. I I 
lu i arrive m ê m e f r é q u e m m e n t de s'emparer aussi 
de l'oiseau qu ' i l tourmente. Graba raconte qu'un 
labbe brisa d'un coup de bec le c râne d'un ma
careux. D 'après d'autres observateurs on l'a vu 
quelquefois é t rang le r des mouettes et des plon
geons lummes, et les déch i re r en morceaux. I l 
s'attaque aux oiseaux morts ou malades qui 
flottent sur la mer ; et s'il épargne les valides, 
c'est que ceux-ci se sauvent en plongeant dès 
qu ' i l approche. U pille hardiment les nids des 
oiseaux qui couvent, et emporte non-seulement 
les œufs , mais les jeunes et les vieux qu ' i l y 
trouve. 

« Un cr i d 'effroi géné ra l , d i t Naumann, sort 
de mille gosiers auss i tô t que cetaudacieux voleur 
s'approche du domaine des couveurs; cependant, 
malgré ces d é m o n s t r a t i o n s , i l n'y a pas un seul 

[ individu qui se hasarde à s'opposer sérieusement 
à ses projets pervers. I l s'empare du premier 
jeune qui s'offre à l u i et s 'é loigne, tandis que la 
malheureuse m è r e crie inutilement et le suit 
au vol un instant. Dès qu ' i l n'est plus poursuivi, 
i l descend sur l'eau, tue sa capture, l'avale, puis 
se dirige vers ses petils à qui i l la donne après 
l'avoir r égurg i t ée . » Pour toutes ces raisons, le 
labbe cataracte est comme un fléau pour les oi
seaux de mer. On l'a toujours vu se servir de son 
bec comme moyen d'attaque ; cependant i l doit 
certainement se servir aussi de ses ongles acérés. 
Après un copieux d îne r , i l devient indolent, 
cherche une place tranquil le , et s'y couche les 
ailes déployées , j u s q u ' à ce que l 'appétit , bientôt 
revenu, le pousse à s'envoler de nouveau. 

C'est au mi l ieu de mai que les couples se di
rigent pour se reproduire, soit sur les plateaux 
des montagnes, soit vers les versants recouverts 
d'herbe et de mousse. Us s'y confectionnent un 
nid de forme circulaire, en herbe ou en mousse. 
La ponte a l ieu en j u i n ; elle est de deux œufs, 
d'un vert j a u n â t r e sale, tache té de brun. Une 
place à couver, que visita Graba, était peuplée 
de près de cinquante couples. Nul autre oiseau 

l ne vient jamais nicher dans le voisinage immé-
| diat du labbe cataracte, car tous redoulenl 
I ce dangereux voisin. Le mâle et la femelle cou-
I vent à tour de rôle pendant quatre semaines 
! environ; au commencement de jui l le t , on trouve 
! dans la plupart des nids les jeunes recouverts 

de leur duvet d'un gris b r u n â t r e . A l'approche 
d'une personne, ils quit tent leur nid avec toute 
la rap id i té dont ils sont capables, sautillent, 
courent, s ' é lancent à terre, et se cachent. Les 
vieux, à l 'arr ivée de l 'ennemi, s'élèvent dans 
les airs en poussant des cris terribles et fondent 
sur lu i avec une ardeur incomparable. Us re
doutent aussi peu l 'homme que le chien, et 
administrent m ê m e souvent au premier de ter
ribles coups sur la t ê t e . Les habitants des 
f é r o ë , p ré t end Graba, portent sur leur cha
peau un couteau sur lequel les vieux viennent 
s'embrocher dans leur é lan . A mesure que l'on 
approche du n id . les vieux entourent de plus 
près leur impor tun visiteur, et finissent par se 
lancer sur lu i obliquement, à tel point que l'on 
se baisse instinctivement pour éviter un coup 
sur la tê te . Les jeunes sont nourris , au début, 
de mollusques, de vers, d ' œ u f s et d'autres ali
ments de m ê m e nature, r édu i t s en pâtée dans le 
jabot , puis ils reçoivent de petits morceaux de 
viande et de poisson, m ê m e d é j e u n e s oiseaux; 
ils mangent aussi, lorsqu'ils sont devenus as-
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sez i n d é p e n d a n t s , les d i f f é r e n t e s baies qu i pous
sent dans les environs de leur n i d . A la f i n 
d 'août , i ls ont at teint toute leur ta i l l e , i ls v o l t i 
gent encore quelque temps, et f inissent par ga
gner vers la mi-septembre la haute mer . 

C a p t i v i t é . — U est rare de vo i r des labbes cap
tifs dans nos collections d ' an imaux . Ayan t ob 
tenu par l 'entremise d 'amis danois une paire de 
feunes, j 'eus l 'occasion de les observer pendant 

quelque temps . Ces oiseaux ne se d is t inguaient 
guè re des mouettes que par leur v o r a c i t é . I ls se 
m o n t r è r e n t d ' u n e grande soc iab i l i t é v i s -à -v i s des 
autres oiseaux, ne t é m o i g n è r e n t aucune j a l o u 
sie, à m o n grand é t o n n e m e n t , et ne me paru
rent o c c u p é s que d ' e u x - m ê m e s . I ls reconnais
saient celui q u i les nourr issai t , au bou t de peu 
de jours d é j à , et ne manquaient pas de le saluer, 
à son approche. Les cris qu ' i l s poussaient 
é ta ient s i n g u l i è r e m e n t faibles, et consistaient, 
à proprement par ler , en u n l ége r s i f f lement . 

LES STERCORAIRES — 

STERCORARIUS. 

Die Sckmarotzerraubmôven. 

Caractères. — Les stercoraires, que beaucoup 
d'auteurs ne s é p a r e n t pas g é n é r i q u e m e n t des 
labbes, ne d i f f è r e n t de ceux-ci que par leurs f o r 
mes moins massives, et par une queue plus lon
gue ; les deux rectrices m é d i a n e s sont planes, 
larges à la base, se t e r m i n e n t insensiblement en 
pointe f ine , et d é p a s s e n t les l a t é r a l e s de 8 à 11 
c e n t i m è t r e s . 

LE STERCORAIRE PARASITE — STERCORARIUS 
PARASITICUS. 

Die Schmarolzerraubmôve, the Skua. 

Caractères. — Le stercoraire parasite a le 
manteau d 'un b r u n t i r an t sur le roux , une tache 
sur le f r o n t et les cô t é s du cou d 'un blanc jau
n â t r e ; les flancs d ' un b r u n r o u x , les sous-cau
dales d 'un b r u n f o n c é ; le ventre b l a n c - g r i s â t r e , 
le jabot gr i s . L ' â g e et le sexe n 'ont aucune i n 
fluence sensible sur ces diverses couleurs. L 'œ i l 
est b r u n , le bec n o i r , l ' i r i s d 'un no i r b l e u â t r e . 
Cet oiseau mesure de 50 à 52 cent, de long, de 
im,Q§ à l m , 1 5 d 'envergure ; la longueur de l 'aile 
est de 32 cent. ; celle de la queue, de 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
observations nous permet ten t de c o n s i d é r e r le 
stercoraire parasite comme l ' e spèce la plus com
mune ; car s ' i l habi te les r é g i o n s septentrio

nales des deux mondes, depuis le Spitzberg e t l e 
G r o ë n l a n d , j u squ ' au centre de la N o r w é g e , on le 
rencontre aussi f r é q u e m m e n t en Islande, dans 
les îles F é r o ë , dans les î les du nord de l ' É c o s s e , 
ainsi qu 'au Labrador et à Terre-Neuve. I l est en 
aussi grand nombre dans les mers de Eeh r ing 
que dans celles d 'Okhotsk. E n f i n , i l descend r é 
g u l i è r e m e n t en hiver sur les cô t e s m é r i d i o n a l e s 
de la mer du N o r d , et s ' éga r e aussi sur le con

tinent. 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — E n dehors 

de l ' é p o q u e des amours, le stercoraire parasite 
ne v i t que sur mer , et n u l l e m e n t dans le vo i s i 
nage des î ies et des falaises, mais à une grande 
distance de la terre ferme. 

L'observateur, m ê m e i n e x p é r i m e n t é , d i s t i n 
guera à l ' instant les stercoraires parasites de 
tous les autres oiseaux q u ' i l c o n n a î t , sur tout en 
les voyant voler. Leur marche est t r è s - r a p i d e , 
mais ma r ien de par t i cu l ie r , et à par t leur cou
leur sombre, ils ressemblent beaucoup aux 
g o é l a n d s et aux mouet tes . Leur vol ne d i f 
f è r e pas seulement de ce lu i de ces d e r n i è r e s , 
mais encore, à certains é g a r d s , de celui des o i 
seaux de la m ê m e f a m i l l e . Naumann d i t avec 
raison que leur m a n i è r e de voler est une des 
plus admirables et des plus va r i ées du monde 
des oiseaux. T a n t ô t i l vole assez longtemps, 
comme un faucon, t a n t ô t avec de lents mouve
ments d 'a i les ; i l plane sur de vastes é t e n d u e s , 
aussi, en le voyant de l o i n , on peut faci lement 
le prendre pour u n m i l a n ; soudain i l tressaille 
et bat des ailes avec une s i n g u l i è r e v i v a c i t é , 
descend en d é c r i v a n t une courbe, se r e l ève de 
nouveau, d é c r i t une l igne sinueuse q u i se com
pose de grandes et de petites courbes, f o n d avec 
une r a p i d i t é fur ieuse , remonte de nouveau len
tement , p a r a î t un momen t comme f a t i g u é et 
immob i l e , puis un instant a p r è s « semble pos
sédé du mauvais esprit » , se tourne et se meut, 
se d é m è n e et vol t ige , se l ivre en un mot aux 
mouvements les plus v a r i é s . Son c r i ressem
ble à celui du p a o n ; on l ' expr ime à peu p r è s 
par : mau ; i l est sonore et retentissant; à l ' é 
poque des amours i l prend des intonat ions 
s i n g u l i è r e s , que l 'on pourra i t presque com
parer à un chant, car, q u o i q u ' i l ne se com
pose que de l 'un ique syllabe je, je, c'est une 
sér ie de notes d i f f é r e n t e s . Les m œ u r s de cet 
oiseau sont, sous bien des rapports, absolument 
semblables à celles du labbe cataracte. Relative
ment à sa ta i l le , le stercoraire parasite est tout 
aussi ha rd i , i m p o r t u n , courageux ou j a l o u x , 
avide et p i l l a r d que ce dern ie r . I l ne semble eu 
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différer qu'en ce qu ' i l est sociable vis-à-vis des 
autres individus de son espèce, quoiqu ' i l ne le 
soit que dans une certaine mesure. En dehors 
de l ' époque des amours on le voit souvent en 
petites bandes, tandis que pendant la pér iode 
dont nous parlons, contrairement à ce qu'on 
observe chez ses c o n g é n è r e s , chaque couple 
habite un domaine spécial . I l est tout aussi re
dou té des petits oiseaux de mer que le labbe 
cataracte l'est des grands; i l arrive cependant 
que l 'on voit des pluviers, des bécasseaux , des 
hu î t r i e r s ou des pét re ls , nicher avec l u i , en 
bonne entente, sur la m ê m e partie de mer. 

Aux Loffodes, j ' a i pu observer des stercorai
res parasites, tous les j o u r s , pendant des se
maines ent ières , et j ' a i r e m a r q u é qu'au fort de 
l 'été ils sont tout aussi diligents pendant la 
nuit que pendant le jour . Souvent je les ai 
vus se livrer à la chasse des insectes pen
dant des heures ent ières ; et cependant je n'a 
t rouvé que de petits poissons dans l'estomac de 
ceux que j ' a i tués . Je ne les ai jamais vus p i l 
ler des nids; toutefois, ils poursuivaient cons
tamment les lhalassidrom.es t e m p ê t e s , et les 

1 força ient à abandonner le but in qu'ils venaient 
j de faire. Us pe r sécu t en t les sternes et les lum-

mes encore plus que les mouettes. Néanmoins, 
le stercoraire parasite ne se nourrit pas spé
cialement de larcins, comme on pourrait être 
t en t é de le croire, car tout aussi fréquemment 
qu'on le voit poursuivre d'autres oiseaux on 
peut le voir o c c u p é sur les rivages de la mer, 

, t an tô t à chercher des vers et des graines, tantôt 
à s'emparer des animaux marins que le flot a 
j e t é s sur les grèves . 

A u mi l ieu de ma i , on voit apparaî tre le ster
coraire parasite sur la terre ferme, pour y cou
ver. Comme emplacement pour son nid, i l choi
sit de p r é f é r e n c e les marais s i tués un peu bas. 
En Laponie, d ' ap rès mes observations, i l évite 
les hauteurs f r é q u e n t é e s par des oiseaux de toute 
sorte, et se montre tout aussi rarement sur les 
sommets des montagnes que recherchent pour 
se reproduire des espèces t rès-voisines. 

On peut compter, sur un de ces grands ma
rais, de cinquante à cent couples, mais chaque 
couple a un domaine spécial et dél imité, qu'il 
dé fend contre ses voisins. Le nid se trouve sur 

http://lhalassidrom.es
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Fig. 192. L'AlDatros hurleur (p. 818). 

une petite é l é v a t i o n des marais ; i l consiste en 
une simple c a v i t é , b i en po l ie . Les œ u f s , qu 'on 
trouve ra rement avant la m i - j u i l l e t , rappellent 
de lo in ceux de certains s c o l o p a c i d é s ; ils sont 
t r è s -g ranu leux , peu b r i l l an t s , m a r q u é s sur u n 
fond o l ivâ t re f o n c é ou ver t b r u n â t r e , de petites 
taches et de points d 'un gris sombre et d ' o l i 
vâtre, ou de b r u n f o n c é t i r an t sur le rouge, ainsi 
que d'anneaux et de t ra i t s . Naumann p r é t e n d 
que le stercoraire parasite ne pond jamais plus 
de deux œ u f s ; j ' e n ai t r o u v é trois dans un n i d . 
Le m â l e et la femel le couvent à tour de r ô l e , 
et t é m o i g n e n t une grande so l l i c i t ude ; quand 
quelqu'un s'approche d u n i d , ils s'avancent 
à la rencontre de cet i m p o r t u n , l ' entourent , se 
lancent à te r re , cherchent à a t t i rer son at ten
tion sur eux,donnent une r e p r é s e n t a t i o n de leur 
hab i l e t é à voler , saut i l len t et vol t igent avec des 
sifflements bizarres, puis s'envolent quand on 1 

BBEHM. 

les approche et recommencent ce j e u ; en un 
mot , ils f o n t tout leur possible pour é l o i g n e r 
l ' ennemi de la n i c h é e . Ils ne sont pas aussi i n t r é 
pides que les grandes e s p è c e s de la f a m i l l e ; j e 
n ' a i , du moins , jamais r e m a r q u é que l ' u n des 
couples que j 'observais se soit m o n t r é plus cou
rageux que les oiseaux de t e m p ê t e q u i on t une 
si grande analogie avec eux. La jeunesse des pe
t i ts se passe comme celle des autres l e s t r i d é s . 

C hasse, — L 'habi tan t d u N o r d n'est pas p ré 
c i s é m e n t l ' ami des stercoraires ; i l ne les recher
che cependant pas, p e u t - ê t r e bien parce q u ' i l 
craint de d é r a n g e r les autres oiseaux q u i l u i sont 
uti les, en leur faisant la chasse à l ' endro i t o ù ils 
couvent. On mange leurs œ u f s aussi volontiers 
que ceux des g o é l a n d s et des mouet tes , et cer
tainement ils ne leur c è d e n t r i en c o m m e g o û t . 
Les Lapons, seuls, chassent cet oiseau pour 
l 'u t i l i se r comme gibier ; ils se servent p o u r cela 

I V — 414 
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d ' h a m e ç o n s amorcés avec un petit morceau 
de poisson ou de chair d'oiseau. Le naturaliste 
les tue facilement dans le voisinage de leur 
nid ou en pays é t ranger , comme par exemple 
chez nous, dans l 'Allemagne centrale ; tandis 
qu'en mer on ne les prend qu'en leur p résen tan t 
un appâ t . Pour mon compte, je les ai toujours 
vus, en Norwége , d'une grande prudence. Nau
mann nous raconte qu 'un de ses amis ayant 
hlessé un stercoraire parasite f u t , à sa grande 
surprise, a t t aqué par ces oiseaux, ou pour le 
moins e n t o u r é t rès -é t ro i t ement avec une folle au
dace. Je n'ai jamais rien r e m a r q u é de semblable. 

Quant à ce qu i regarde leur capt iv i té , je ne 
j connais aucun dé ta i l à ce sujet. 

2° LES PROCELLARIENS OU OISEAUX DE 
TEMPÊTE. 

Les procellariens ou oiseaux de tempête, qui 
i se dist inguent des autres oiseaux de mer et des 
j oiseaux en géné ra l par leur bec fo rmé en appa-
! r enée de plusieurs p ièces distinctes et par des 

narines tubulaires , comportent deux divisions 
ou famil les : celles des d i o m é d é i d é s , et celle des 
p r o c e l l a r i d é s . 

L E S D I O M É D É I D É S — D10MEDEJE. 

Die Albatrosse, the Albatroses. 

C a r a c t è r e s . — Les d i o m é d é i d é s sont essen
tiellement carac té r i sés par des narines t r è s - s é 
parées l 'une de l 'autre, s'ouvrant à l ' ex t rémi té 
de deux tubes t r è s - c o u r t s , et s i tuées de chaque 
côté de la mandibule supé r i eu re , dans une lon
gue et profonde suture. Leur pouce est nu l . 

LES ALBATROS — DIOMEDEA. 

Die Albatrosse, the Albatroses. 

C a r a c t è r e s . — Les albatros se ca rac té r i sen t 
pa r l eu r taille gigantesque; ils ont le corps ro
buste, le cou court et gros, la tê te grande ; le 
bec acéré , puissant, long, for t , c o m p r i m é laté
ralement, a r m é à la partie a n t é r i e u r e d'un ro
buste crochet r ecourbé , à bords tranchants; des 
tubes nasaux, courts, couchés de chaque côté 
du bec, près de la base, dans le sillon latéral de 
la mandibule s u p é r i e u r e ; des ailes t r è s longues, 
é t roi tes , su ra iguës ; une queue courte, presque 
droite ou l égè remen t arrondie, composée de 
douze rectrices ; des tarses courts et épais ; trois 
doigts rel iés par de fortes palmatures. Leur plu
mage, remarquablement dur, épais et riche, 
n'est pas vivement coloré ; i l varie selon l 'âge et 
peut -ê t re suivant les saisons. 

L'ALBATKOS 1IUHLEUK — DIOMEDEA EXULdNS. 

Der Kapschafalbairos, the wandering Albatros. 

C a r a c t è r e s . — L'albatros hurleur (fig. 192), 
vulgairement : mouton du Cap, est tout blanc, à 
l'exception de ses ailes, qui sont noires. Dans le 
jeune âge , i l porte des taches et des bordures 
d'un brun plus ou moins f o n c é , sur un fond 
blanc; l 'œil est brun foncé , la paup iè re nue et 
d'un vert c la i r ; le bec l é g è r e m e n t n u a n c é d'un 

blanc t irant sur le rouge et jaune à l 'extrémité; 
les tarses sont d'un blanc t irant sur le jaune 
rougeâ t r e . Cet oiseau mesure, d 'après Bennett, 
3 pieds 10 pouces anglais de long ; I l pieds 
8 pouces d'envergure; cependant l'envergure 
varie d'une man iè r e t rès-sensible . Bennett assure 
avoir mesuré des albatros qui ne mesuraient 
que 10 pieds et l 'un d'entre eux 14 pieds. Quoi 
qu ' i l en soit, i l est é tabl i que cet oiseau possède 
en généra l les ailes les plus longues. 

L'ALBATKOS CIILORORHYNQUE — DIOMEDEA 
CIILORORHYNCHOS. 

Der grûnschnàbelige Albatios,thegreen-beaked Albatros. 

Caractères. — Parmi les congénères de l'al
batros hurleur, dont la taille est un peu plus 
petite que celle du p récéden t , nous devons men
tionner l'albatros chlororhynque ou à bec vert, 
dont le plumage, à l 'âge adulte, est blanc, avec 
les flancs d 'un noir b r u n â t r e , les ailes d'un brun 
d'ardoise, les reclrices tache tées de blanc et de 
noir, le bec jaune-orange à sa partie supérieure. 

L'ALBATROS FULIGINEUX — DIOMEDEA 
(PIIOEBET1UA) FULIGINOSJ. 

Der russfarbene Albatros, the sooty Albatros 

Caractères. — Celte espèce, dont on a fait le 
type du sous-genre phœbetria, à cause de su 
queue c u n é i f o r m e , est d 'un gris de suie foncé, 
avec la tè te et les ailes brunes. 

Dit ( r ihut io i t fcc ograishique des albatros. 
L 'océan de l ' h é m i s p h è r e du sud est la patrie des 
albatros. L'albatros hur leur etl 'albatros chloro
rhynque ont, à la vé r i t é , é té obse rvés en Europe, 

! mais ce sont là des faits t r è s accidentels. Quand 
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ces oiseaux, d a n s - l ' o c é a n A t l an t ique d u moins, 
d é p a s s e n t , au n o r d , le t rop ique d u Capr icorne, 
c'est qu ' i l s sont é g a r é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e des a l b a t r o s . — 
Les albatros semblent o rd ina i r emen t rechercher 
la partie septentrionale de l ' o céan Paci f ique , et 
surtout les mers d 'Okhotsk et de Beh r ing , pour 
s'y a r r ê t e r quelque temps à la recherche de leur 
nourr i ture , et reprendre leur vo l vers le sud : 
dans les r é g i o n s plus é levées de l ' h é m i s p h è r e du 
sud, on les rencontre assez souvent. D ' a p r è s des 
renseignements absolument ident iques , le m a r i n 
et le p ê c h e u r les voient p a r a î t r e habi tue l lement 

m ê m e entre le 50 e et le 6 0 e d e g r é de la t i tude sud. 
On n'a pu encore d é t e r m i n e r si leurs é m i g r a 
tions sont r é g u l i è r e s ou accidentelles. On sait 
que tous recherchent les mers s i t u é e s entre le 
23 e d e g r é de la t i tude no rd et le 66 e d e g r é de l a t i 
tude sud, et que, de plus, i ls a r r ivent dans les 
mers d 'Okhotsk et du Kamtschatka maigres et à 
moi t ié morts de f a i m . A u bout de quelques se
maines qu ' i ls passent dans ces c o n t r é e s , où ils 
trouvent une n o u r r i t u r e abondante, ils devien
nent t r è s - g r a s et re tournent alors vers le sud. 
On ne peut toutefois d i re si ces voyages sont 
réglés et annuels, ou si ce n'est qu ' un d é p l a c e 
ment i r r é g u l i e r , comme aiment à en faire les 
oiseaux qu i s i l lonnent nos mers d u N o r d . U est 
admis qu'en volant ils fon t l i t t é r a l e m e n t tou t le 
tour de la ter re , mais que cependant ils sont 
plus nombreux ou plus rares dans certaines zo
nes, où on les t rouve dans toutes les saisons et 
où ils se reproduisent . Bien p lus , les e s p è c e s 
d é l i m i t e n t , pour ainsi d i re , l ' é t e n d u e qu'elles 
explorent : on les rencontre , par exemple, dans 
les mers t ranqui l les plus r é g u l i è r e m e n t et plus 
f r é q u e m m e n t que dans l ' A t l a n t i q u e ; on c ro i t 
avoir r e m a r q u é aussi qu ' i ls n 'abandonnent pas 
une certaine p o r t i o n de la mer ; mais les obser
vations sur ces changements de loca l i t é s , que 
nous pouvons appeler des passages, des é m i g r a 
tions ou des d é p l a c e m e n t s , sont si i n c o m p l è t e s 
et si peu p r é c i s e s , qu 'on ne peut r ien en c o n 
clure. Roquefeu i l r encon t ra l 'albatros hu r l eu r 
jusque sur les cô t e s nord-ouest de l ' A m é r i q u e ; 
Gaimard, dans la Terre-de-Feu, au dessous du 
55 e d e g r é de la t i tude , dans les î les Malouines et 
tout le l o n g des c ô t e s orientales d ' A m é r i q u e , 
jusqu'aux t rop iques ; Boje , dans sa t r a v e r s é e du 
cap de B o n n e - E s p é r a n c e à Java, v i t l 'albatros 
hur leur en compagnie de l 'albatros f u l i g i n e u x 
et de l 'albatros à l 'œi l b r u n , depuis le 39 e d e g r é 
de lati tude sud. Tschud i l'observa pour la pre
m i è r e fois au-dessous du 29 e d e g r é de la t i tude 

sud , et, tous les j o u r s , entre ce d e g r é et le 33°, 
mais p lus souvent entre le 4 0 e et le 45 e A p a r t i r 
d u 50 e d e g r é , i l dev ien t rare ; i l d i s p a r a î t com
p l è t e m e n t au 55 e d e g r é , et on ne le v e r r a i t p lus 
j u s q u ' a u 60 e Dans la mer d u Sud, et n o t a m -
mentau-dessous du 5 1 e d e g r é de l a t i t u d e sud, i l 
se m o n t r a de nouveau au bateau q u i p o r t a i t cet 
observateur , et, à p a r t i r de l à , i l d e v i n t tous les 
j o u r s moins rare et a p p a r u t de nouveau en 
g r a n d nombre entre les 46 e et 40 e d e g r é s , e n f i n 
au-dessous d u 32 e d e g r é de l a t i t ude sud, i l f u t 
r e m a r q u é pour la d e r n i è r e fois dans ce voyage 
De ce que Tschudi ne r encon t r a les autres es
p è c e s q u ' e n t r e l e s l a t i t u d e s d o n t nousvenonsde 
par le r , i l se c ru t a u t o r i s é à admet t r e que l eu r 
l ieu de s é j o u r v é r i t a b l e est ent re le 30 e et le 
40 e d e g r é de l a t i t ude sud . 

Swinhoe , à q u i nous sommes redevables d 'une 
co l lec t ion d 'oiseaux o b s e r v é s en Chine, d é c l a r e 
que, seuls, l ' a lba t ros à courte queue et l ' a lba t ros 
à p i ed n o i r se r encon t r en t r é g u l i è r e m e n t dans 
les mers d u sud de la Chine et peuvent ê t r e ob 
s e r v é s j u s q u ' à l a l a t i t ude d u n o r d d u Japon. U 
p a r a î t donc ignore r leurs r é g u l i è r e s appar i t ions 
dans les mers d 'Okhotsk et de Kamtscha tka . 

Tous les natura l is tes voyageurs s 'accordent à 
a d m i r e r le vo l de ce vautour des mers. « C'est 
u n b e a u spectacle, d i t Bennet t , d e v o i r c e t o i s e a u 
magn i f i que , p l e i n d ' é n e r g i e et de g r â c e , d o u é 
d'une force except ionnel le , voguer dans les 
airs . C'est à peine si l ' on remarque u n mouve
ment des ailes a p r è s le p r e m i e r essor et l ' é l a n 
q u i por te ce puissant oiseau dans les a i rs ; o n 
sui t son ascension et sa descente, don t les d i f f é 
rents mouvements semblent o p é r é s par une 
m ê m e puissance, à laquel le i l ne p a r a î t ap
p l i q u e r en r i e n sa force muscula i re . U f r ô l e 
presque en p l a n a n t l e g o u v e r n a i l d e s bateaux, et 
cela avec unehardiesse inc royab le . Quand i l v o i t 
u n ob je t f l o t t e r , i l f o n d sur l u i les ailes l a rgement 
d é p l o y é e s , s'en empare , nage quelque temps , 
puis se r e l è v e , se met à tournoyer et r ep rend son 
e x p l o r a t i o n . . . Dans ses mouvements , d i t i l à u n 
autre endro i t , l ' o n ne r emarque aucun e f f o r t , 
mais de la force et de l ' é n e r g i e r é u n i e s à une 
g r â c e t o u j o u r s é g a l e . I l s i l lonne les a i rs t r è s - g r a -
cieusement, se penche d 'un c ô t é à l ' au t r e , rase 
les vagues mouvantesde si p r è s q u ' i l semble y 
m o u i l l e r ses ai les; puis i l se remet à p laner avec 
l a m ê m e l i b e r t é et la m ê m e f a c i l i t é d ' a l lu res . 
Son vo l est si r ap ide , qu 'on ne l ' a p e r ç o i t p l u s 
que dans u n g rand l o i n t a i n quelques ins tants 
a p r è s q u ' i l a p a s s é devant le nav i re , m o n t a n t et 
descendant avec les vagues, et p a r c o u r a n t 
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un immense espace en quelques minutes. » 
I l est vraiment in t é re s san t à observer par un 

temps orageux ; i l vole alors t an tô t dans la d i 
rection du vent, t an tô t contre l u i , et pa ra î t 
heureux au mi l ieu des vagues soulevées par 
l'ouragan. Lorsqu ' i l vole par la t empê te , ses 
mouvements d'ailes ne p ré sen ten t r ien de par
t icul ier ; ce n'est qu'au moment de l'essor qu'ils 
sont un peu ralentis. Quelques-uns p r é t e n d e n t 
qu ' i l n'est jamais à bout de force, et que c'est 
surtout lorsqu' i l vole contre le vent qu ' i l avance 
rapidement et sans effort . Gould nous dit que sa 
puissance de vol est plus cons idérab le que celle 
d'aucun des oiseaux qu ' i l a observés . «Quoiqu ' i l 
lu i arrive quelquefois de se reposer, par un temps 
serein, sur les eaux, on le voit bien plus souvent 
voler. Par le calme, i l flotte à la surface des 
mers avec assurance, et par la plus forte tem
pête, i l s 'é lance avec la rap id i té de la f lèche. » 
Jouan a observé qu ' i l battait des ailes presque 
toutes les cinq minutes, lorsqu' i l n'y avait pas 
de vent ; par un vent qui favorise ses mouve
ments, i l en bat une fois toutes les sept minutes 
seulement. D 'après les observations du m ê m e 
naturaliste, les t empê te s violentes finissent par 
le dompter ou du moins par le chasser devant 
elles. Par le calme, i l éprouve quelque d i f f i 
culté à prendre son essor, car i l s 'élève, comme 
beaucoup d'autres oiseaux, contre la direction 
du vent. Avant de prendre son vol, d 'après Kô-
ler, i l parcourt une grande é t e n d u e de vagues à 
la nage. A u moment où i l s'abat, son allure est 
toute d i f fé ren te , p ré tend Hut ton ; son ex té r ieur 
perd toute grâce et toute proport ion. I l relève 
les ailes, porte sa tête en a r r i è re , rentre le dos, 
é tend devant lu i ses é n o r m e s pieds, écar te les 
doigts et tombe sur l'eau avec bru i t . I c i encore 
i l est dans son é l é m e n t : i l nage sur les va
gues comme un morceau de l iège, et avance 
avec assez de fac i l i t é ; mais i l plonge maladroite
ment, et ne peut enfoncer dans l'eau son corps 
abondamment garni de plumes, qu'en se l ançan t 
de t r è s -hau t . Bennett assure qu ' i l a vu des alba
tros plonger hu i t secondes. Fur la terre ferme, 
l'albatros perd presque toute sa facili té d 'al
lure. I l se dandine pesamment, comme une oie, 
dans les environs de son n id , et peut à peine se 
mouvoir sur le pont d'un navire. O.i a souvent 
c o m p a r é sa voix au c r i de l 'âne, et Tschudi 
pré tend que ce n'est qu'une exagéra t ion fantai
siste, et que cet oiseau fai t entendre des cris 
perçan ts ,c r ia rds et souverainement désagréables . 
Bennett pense que l 'on peut comparer son cri à 
celui du cygne. On a m ê m e entendu dans ses 

cris rauques et sourds un léger sifflement, et 
Kôler rapporte que cet oiseau, quand i l est en 
colère ou qu ' i l a peur, claque du bec comme la 
cigogne. 

La vue est le plus déve loppé de ses sens: d'a
près toutes les observations, l'albatros est capa
ble de r e c o n n a î t r e parfaitement un objet àlaplus 
grande distance, et ce qui le prouve, c'est qu'il 
arrive avec toute la vitesse dont i l est capable, 
lorsqu' i l aperço i t de petits oiseaux de tempête 
en pêche sur un point de la mer. I l est difficile 
d ' appréc ie r son intelligence, dont nous ne pou
vons avoir une notion exacte; elle serait pour
tant assez développée , s'il faut en croire Tschudi, 
qui rapporte que l'albatros accompagne plus 
longtemps les navires qui voguent du sud au 
nord, que ceux qui vont en sens contraire. 
Tschudi en conclut que Yinstinct, comme i l l'ap
pelle, l ' e m p ê c h e de suivre longtemps un bâti
ment qui se dirige rapidement vers un climat 
qui ne l u i est pas favorable. La confiance avec 
laquelle i l s'approche de l 'homme et la folle au
dace qu ' i l montre quelquefois, ne sont pas des 
preuves suffisantes d'une faible intelligence; i l 
manque d'occasions de faire connaissance avec 
l 'homme, et p e u t - ê t r e changerait-il sa ma
nière d'agir s'il avait plus d'occasions de faire 
des observations. Le fai t seul de suivre un 
b â t i m e n t t é m o i g n e d'une certaine intelligence, 
l ' expér ience l u i a appris qu ' i l peut toujours 
en retirer quelque prof i t . Gomme chez tous 
les oiseaux de proie, sa voraci té fait taire sa 
prudence; un m ê m e albatros, que la tempête 
prive de nourr i ture pendant un certain temps, 
se laisse prendre six ou hui t fois consécutive
ment; et après avoir été cap tu ré et relâché de 
nouveau, i l saisit encore de son bec ensanglanté 
l 'appât qu'on l u i p r é s e n t e . « Dans une des îles de 
la Béun ion , raconte Tschudi, je pris à l'hameçon 
un albatros remarquablement grand, et je lui 
attachai autour du cou une mince feuille de 
p lomb sur laquelle se trouvaient écrits le nom 
du navire, le j o u r et la longitude ainsi que la 
lat i tude g é o g r a p h i q u e s . J'appris à Valparaiso 
qu ' i l avait aussi é té c a p t u r é par un bâ t iment fran
çais , quatorze jours a p r è s . Ce fai t ne témoigne 
pas en faveur de la m é m o i r e chez cet oiseau. 
Les albatros ne semblent vivre en bons rapports 
entre eux q u ' à l ' é p o q u e de la ponte. En mer on 
les voi t souvent voler à une grande distance les 
uns des autres ; chacun d'eux semble poursuivre 
son vo l avec i n d é p e n d a n c e et ne s'occuper de 
ce que font les autres qu en tant que cela lui 
f a i t e s p é r e r quelque proie . Ils traitentles petits 
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oiseaux de t e m p ê t e , par exemple, comme fa i t 
le vautour roya l à l ' é g a r d de ce que l ' on appelle 
ses sujets, ou comme agissent les for t s à l ' éga rd 
des faibles : ils emploient la fo rce . Lorsqu ' i l s s'a
perço iven t qu ' i l s ont d é c o u v e r t quelque chose, 
ils les mettent en f u i t e , s 'emparent de ce qu ' i ls 
ont c a p t u r é ou t r o u v é , et con t inuen t leur v o l , 
sans se p r é o c c u p e r au t rement de ceux qu ' i ls 
cons idè ren t comme des serviteurs. 

En tant que nous le permet tent nos connais
sances actuelles, nous devons classer l 'albatros 
parmi les oiseaux diurnes. Sa puissance d 'action 
est plus grande que celle des autres oiseaux; 
c'est à peine s ' i l semble avoir besoin de repos; 
quelques moments d ' a r r ê t l u i suffisent pour de 
nouvelles é v o l u t i o n s . L a vaste mer é t a n t son 
domaine, où q u ' i l se t rouve, i l cont inue son v o l , 
sans souci des distances, dont les autres oiseaux 
doivent ten i r compte dans leurs excursions. U 
passe sa j o u r n é e à chercher de la n o u r r i t u r e , à 
manger, à se reposer et à voler de nouveau . Sa 
facilité ext raordinai re de v o l , l u i permet de l u t 
ter faci lement de vitesse avec les b â t i m e n t s les 
plus rapides. « Q u o i q u ' u n bateau, d i t Gould , 
puisse faire souvent plus de deux mi l les an
glais à avec l 'heure, u n vent favorable, et q u ' i l 
en fasse autant tous les jours , l 'albatros n ' é 
prouve pas la mo indre peine à le suivre, tou t en 
se l iv ran t à des é v o l u t i o n s de plusieurs lieues, 
et tou jours i l revient dans le sillage d u bateau 
pour at traper ce que l ' on je t te par-dessus bord . » 

Tschudi f i t enduire de goudron , la t ê t e , le cou 
et la po i t r i ne d 'un albatros dont l ' on s ' é ta i t em
paré à bord de son bateau, puis l u i r end i t la l i 
be r t é . « L ' o i s e a u s ' é lo igna a u s s i t ô t , mais reparut 
après trois quarts d 'heure, au m i l i e u d'oiseaux 
de son e s p è c e et de p é t r e l s q u i suivaient cons
tamment le navi re . Je l u i accordai toute mon 
attention, et à ma p r i è r e , l ' o f f i c i e r de quar t 
voulut bien l 'observer aussi. Nos observations 
communes nous a u t o r i s è r e n t à constater, que 
l'oiseau que nous avions m a r q u é su iv i t , six jours 
pleins, le b â t i m e n t , et ne disparut de notre ho
rizon que quatre fois pendant ce temps et 
jamais pour plus d 'une heure. Le s e p t i è m e 
jour, au m a t i n , i l pa r t i t au large et d è s lors nous 
ne le r e v î m e s p lus . On peut admett re avec cer
titude q u ' i l suivi t le b â t i m e n t pendant la n u i t ; 
car nous l ' o b s e r v â m e s , a p r è s le coucher du so
lei l , aussi longtemps q u ' i l nous f u t possible de le 
distinguer, et l ' o f f i c i e r le v i t volant sans fat igue, 
à la p r e m i è r e ronde du m a t i n . Pendant ces six 
jours le navire fila quatre n œ u d s et d e m i en 

moyenne. » 

I C'est une v o r a c i t é insatiable q u i pousse l ' a l 
batros à pa rcour i r des espaces aussi é t e n d u s , et 

1 à passer une grande partie de son existence 
! dans les airs. On peut dire de l u i , avec Schinz, 
1 q u ' i l ne p a r a î t v ivre que pour manger . Sa d i 

gestion est remarquablement rapide, ce q u i l ' o 
blige à chercher cons tamment sa pro ie . Quand 
une longue t e m p ê t e survient , qu i le condamne 

! au j e û n e , i l perd bien vi te l ' embonpo in t que l u i 
| avait f a i t prendre une sé r i e de copieux repas. 
I Cela expl ique cette v o r a c i t é avec laquelle i l 
! tombe sur t ou t ce q u i est mangeable, et q u i l u i 

fai t m é p r i s e r t ou t danger. U n p r é j u g é g é n é r a l , 
! r é p a n d u encore de nos j ou r s , est de c ro i re que 

les ouragans sont utiles aux oiseaux de mer , 
parce qu' i ls leur fournissent , comme on le pense, 
des mollusques et des poissons. Une mer h o u 
leuse les e m p ê c h e , au contra i re , de t rouver leur 
n o u r r i t u r e habi tue l le , et c'est p r é c i s é m e n t pour 
ce m o t i f qu ' i l s s 'approchent alors des b â t i m e n t s , 
plus que de cou tume , dans l 'espoir de satisfaire 
leurs estomacs a f f a m é s . Par le temps ca lme, les 
albatros ne mangent bien cer ta inement que des 
c é p h a l o p o d e s , d'autres zoophytes,ou des mol lus 
ques qu ' i ls at trapent à la surface de l 'eau. Us 
ne sont pas capables, d ' a p r è s H u t t o n , de prendre 
des poissons vivants ; on ne les vo i t pas non plus 
fondre brusquement sur l 'eau, à la m a n i è r e des 
plongeurs, mais s ' a r r ê t e r quand ils voient que l 
que chose que leur a m è n e n t les f lots , s'en e m 
parer avec leur bec et d i s p a r a î t r e à la nage. 
« Aussi, d i t H u t t o n , à ce sujet, ne peu t -on les 
prendre que lorsque le navire va doucement , 
c ' e s t - à - d i r e q u ' i l f i le de quatre à c inq n œ u d s à 
l 'heure ; et encore f a u t - i l je ter une l igne as
sez longue pour permet t re aux oiseaux de vo i r 
convenablement l 'amorce. » I n d é p e n d a m m e n t 
des d i f f é r e n t s mol lusques , ils mangent des sub
stances de toute e s p è c e , m ê m e des d é t r i t u s de 
grands an imaux, etsous ce rappor t ils sont c o m m e 
lesvautoursdesmers. M a r i o n d e P r o c é rencontra , 
un j o u r , une bande c o n s i d é r a b l e d 'albatros qu i 
se battaient a u t o u r du cadavre en p u t r é f a c t i o n 
d'une baleine, et ne s 'occupaient g u è r e du b â t i 
ment q u i a r r iva i t sur eux, tant ils met ta ient 

! d 'acharnement à d é t a c h e r des morceaux du c é -
I t a c é flottant. On para une chaloupe et l 'on 

s'approcha, sans qu ' i l s prissent la f u i t e ; l eur 
v o r a c i t é é t a i t si grande qu ' i l s semblaient ne 
s'apercevoir de r i e n ; c'est au poin t qu 'on aura i t 
pu les prendre avec la ma in si l 'on n 'avai t pas 
cra in t leurs morsures. Gould t rouve t r è s - v r a i -
semblable l 'h is to i re d'albatros at taquant des 

1 hommes ivres et, comme les corbeaux, l eu r ar 
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r idés recherchent les cô tes des continents pour 
y nicher. En dehors de l ' époque de la reproduc
t ion, leur vie s 'écoule sur la haute mer. Ils sont à 
peine propres à la marche, mais ils nagent avec 
facil i té et sans aucun effort apparent ; toutefois, 
ils le font assez rarement. C'est à voler qu'ils 
passent la plus grande partie de leur existence. 
Quand on se trouve sur un navire, on les voit 
se mouvoir toute la j o u r n é e avec une u n i f o r m i t é 
continue, planer à une certaine hauteur au-
dessus des vagues, monter à leur cime, suivre 
leurs s inuosi tés , et parfois descendre in s t an t ané 
ment pour s'emparer d'une proie qu'ils viennent 
de voir. Plus mauvais plongeurs que tous les 
autres oiseaux de mer, ils sont cependant capa
bles d'enfoncer sous l'eau à une certaine pro
fondeur. 

Leurs sens les plus déve loppés sont la vue et 
l ' ou ïe ; i l est diff ic i le de dire si l 'odorat est plus 
ou moins déve loppé ; nous ne pouvons éga l emen t 
juger de leur degré d'intelligence. Les procella-
r idés se montrent , encore plus que les albatros, 
audacieux etinsouciants du danger; ils ne se m é 
fient pas de l ' h a m e ç o n quand la fa im les tour
mente ; et alors qu'ils voient leurs compagnons 
pris à l'aide de cet engin, ils n'en deviennent pas 
plus prudents et leurs habitudes n en sont point 
modi f iées . I ls vivent entre eux en t r è s - b o n n e in 
telligence, quoiqu'ils ne soient pas t rès -pac i f i 
ques, car leur vorac i t é est é t r o i t e m e n t liée à la 
jalousie et aux instincts de rapine ; les plus faibles 
obéissent à la loi des plus forts , ceux-ci , de leur 
côté, font usage du droi t de la force. Toutes les 
ma t i è r e s animales qui f lottent à la surface de la 
mer sont des proies pour les proce l la r idés ; ils se 
nourrissent de cadavres d'animaux plus grands, 
de poissons morts ou vivants, de mollusques et 
de vers; ils sont incroyablementvoraces, avides, 
et presque insatiables, car la rapid i té de la d i 
gestion est chez eux en rapport avec leur puis
sance infatigable de mouvement. 

Tous les proce l la r idés se reproduisentau bord 
de la mer, et de p ré f é r ence sur des écuei ls isolés 
et d i f f ic i lement accessibles. Ils ne font pas un 
vrai nid et pondent, toujours sur la terre nue, des 
œ u f s , grands, volumineux, à coquille rugueuse 
el blanche. Auss i tô t ap rè s la ponte, ils se met
tent à couver. Le jeune éc lô t , revêtu d'un duvet 
g r i sâ t r e , et se déve loppe t r è s - l en t emen t ; ses pa
rents ont une affection toute pa r t i cu l i è re pour 
lui ; Us exposent leur vie sans hés i t a t ion , en face 
d'un ennemi, et cherchent à le mettre en fui te en 
lu i l ançan t un je t de l iquide . Quand les pe
tits ont pris leur essor, la colonie de ponte se 

disperse sur la vaste mer en troupes plus ou 
moins nombreuses qui se l ivrent à des évolu
tions i l l imi tées . 

LES OSSIFRAGES — OSSIFRAGUS. 

Die Riesenslurmvôgel, the Giaut-Petrels. 

Caractères. — Les ossifrages ou briseurs-d'os, 
n'ont pas de carac tè res bien t ranchés et ne se 
distinguent des autres procel lar idés que par reur 
forte taille, leur bec puissant, solide, très-rentlé 
à la racine et t r è s - t r a n c h a n t sur les bords. Par 
l'ensemble de leurs formes, ils font le passage 
des albatros aux pé t re l s . 

L'OSSIFRAGE GÉANT — OSSIFRAGUS GIGA1STEVS. 

Der Ricsensturmvoyel, the Giant-Petrel. 

Caractères. — Cet oiseau (fig. 193), dans son 
plumage parfait, est d'un brun chocolat; i l a 
l 'œil d 'un brun noir foncé, le bec entièrement 
d'un rouge pâ le , passant au vineux à son extré
mi t é . Les jeunes ont un plumage plus clair, et 
l 'œil d 'un blanc d'argent. Cet oiseau mesure en
viron 90 cent, de longueur, et de l m , 5 0 à l m ,65 
d'envergure. 

B l i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les espaces 
hab i t é s par cette espèce s ' é t enden t au delà de 
la zone t e m p é r é e et de la zone glaciale de l'hé
mi sphè re du sud. Tschudi l'a observée dans 
l 'océan Atlant ique, entre les 30 e et 35 e degrés, et 
dans la mer du Sud, entre le 4 1 e et le 54 e degré. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Gould pense 
que cet oiseau est capable de faire tout le tour 
du globe. U n indiv idu de celte espèce, remar
quable par son plumage gris clair, suivit le ba
teau du naturaliste, dans sa traversée du cap 
de B o n n e - E s p é r a n c e à la terre de Van-Diémen, 
pendant p rès de trois semaines, et parcourut, 
pendant ce temps, pour le moins quatre mille 
lieues; car, en décr ivan t de vastes courbes de 
40 m è t r e s de d i a m è t r e , i l n ' é ta i t visible pour le 
bateau que toutes les demi-heures. Le vol de 
ce géan t de la famil le n'est pas aussi facile que 
celui de l'albatros ; i l semble plus forcé et plus 
p é n i b l e ; cependant Tschudi prétend qu'en le 
voyant voler, on peut le confondre facilement 
avec de plus petites espèces d'albatros. « Quel
que t r è s - av ide , d i t le naturaliste que nous venons 
de citer, i l est t r è s - p r u d e n t el très-méfiant, et 
ne mord que rarement à l ' hameçon . Lorsquu 
est pris et qu'on le t ire à bord, i l se défend avec 
courage et distribue tout autour de lu i de furieux 
coups de bec. Les autres petits procellariens l'é-
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Fig. 193. L'Ossifrage géant. 

vitent avec c ra in te ; car bien souvent, peut - ê t r e , 
en a-t- i l h a p p é quelques-uns. » Gould a t r o u v é 
dans l 'estomac d 'un de ces oiseaux des pois
sons plus ou moins d i g é r é s ; Lesson a jou te q u ' i l 
a vu des restes d'oiseaux dans les entrail les de 
ce géan t . H u t t o n p r é t e n d q u ' i l est vorace outre 
mesure, et avide de tou t ce q u i est mangeable ; 
entre autres, i l f o n d sur les phoques que l ' on a 
abattus, pour en enlever des morceaux. Gould 
dans sa t r a v e r s é e à la terre de V a n - D i é m e n , v i t 
des mi l l ie rs de ces oiseaux r é u n i s sur l 'eau, oc
cupés à manger la graisse des c é t a c é s t u é s , q u i 
surnageait. Cook le rencont ra t r è s - f r é q u e m m e n t 
dans l 'île de N o ë l , au mois de d é c e m b r e : i l é t a i t 
si pr ivé, que les matelots pouvaient le tuer à 
coups de b â t o n . L ' e s p è c e abandonnerai t quel
quefois sa patrie d u m i d i pour aller visi ter l ' h é 
misphère du nord , et s ' é g a r e r a i t en Europe ; 
on p r é t e n d avoir t r o u v é sur le R h i n le cadavre 
d'un de ces oiseaux. 

Hut ton nous donne quelques d é t a i l s sur la re
product ion de ce g é a n t des p r o c e l l a r i d é s . I l 
niche dans l ' I le d u P r i n c e - É d o u a r d , et ne pond 

BREUM. 

qu 'un seul œ u f ; l ' incubat ion est de longue d u r é e , 
et le pet i t n a î t couvert d 'un long duvet d ' un beau 
blanc. I l se d é v e l o p p e lentement et r e v ê t plus 
t a rd sa l iv rée t a c h e t é e de blanc, sur un fond b r u n 
f o n c é . Quand que lqu 'un s 'approche d u n i d , le 
vieux se place un peu de c ô t é , et le jeune lance 
alors contre son agresseur une hu i l e d'une odeur 
f é t i d e , qu i se r é p a n d à six ou h u i t pieds de là . 

LES PÉTRELS — PROCELLAR1A. 

Die Eissturmvôgel, the fulmar Pétrels. 

Caractères. — Les oiseaux qui composent 
ce genre ont la mandibu le s u p é r i e u r e garnie, 
sur son bo rd in te rne , de lamel les courtes et 
ob l iques ; la m a n d i b u l e i n f é r i e u r e c r e u s é e en 
g o u t t i è r e , t r o n q u é e subi tement et f o r m a n t un 
angle à son e x t r é m i t é ; des na r i n é s s é p a r é e s i n 
t é r i e u r e m e n t par un e cloison mince , et s 'ouvrant 
par u n seul or i f ice à l ' e x t r é m i t é d 'un tube nasa/ 
q u i é g a l e en Ion g u e u r à peu p r è s la m o i t i é du 
bec ; une queue cour te , c o m p o s é e de quatorze 
pennes, et a r rondie à son e x t r é m i t é . 

I V — 415 
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la queue, qu'ils é t e n d e n t en éventai l . » Pour 
Tschudi, ce sont des oiseaux t rès -voraces et 
pa r t i cu l i è r emen t querelleurs. Leur nourr i ture 
consiste en mollusques, en c rus t acés et en pe
tits poissons. Quand ce pétrel suit un vaisseau 
par des temps de t e m p ê t e , i l se nourr i t surtout 
de tous les restes de cuisine qu'on jette par-dessus 
bord et qui flottent dans le sillage du vaisseau : 
i l mange m ê m e les e x c r é m e n t s humains. « I l se 
lance souvent avec un cr i désagréable sur cette 
proie d é g o û t a n t e . » On n'est certes pas dans l 'er
reur en supposant que c'est te besoin seul qui 
l u i fai t rechercher une pareille nourr i ture . 
Tschudi trouva toujours dans le ventre des pé 
trels du Cap qu'on prenait par une mer tran
quil le , d i f fé ren t s mollusques et coquillages, ou 
bien des dé t r i t u s de poissons ; tandis que l'esto
mac de tous les oiseaux dont on s'emparait 
par des temps orageux contenait des pois, des 
lentilles, des os, de l ' é t oupe , du lard , des f eu i l 
les de c h o u , du b i s c u i t , des morceaux de 
bois, etc., enfin tout ce qui peut tomber d'un 
navire. Par un temps calme, ces oiseaux sont 
passablement farouches el m é f i a n t s , mais pen
dant la t e m p ê t e , quand ils sont t o u r m e n t é s par 
la f a i m , ils s'enhardissent et se laissent prendre 
alors avec beaucoup de faci l i té . On emploie à 
cet effet une ép ingle qu'on attache à un f i l 
solide, et dont on recourbe la pointe, à laquelle 
on accroche un morceau de lard ou de pain, 
comme amorce. A peine t o m b é à la mer, l ' appât 
est e n t o u r é d'oiseaux qui cherchent avide
ment à le happer ; si alors on t ire à soi la ficelle, 
i ' hameçon reste a c c r o c h é dans la mandibule 
s u p é r i e u r e de l'oiseau qui devient le bu t in de 
celui qu i l'a pris. Par une t empê t e violente, la 
légère amorce ne parvient naturellement pas 
sur l'eau, mais flotte dans les airs, suspendue à 
la ficelle, c'est alors que les pé t re ls du Cap cher
chent surtout à l'attraper et qu'ils viennent se 
prendre, soit par le bec, soit en embarrassant 
leurs ailes dans le fil. Une fois a m e n é s à bord, 
ils se d é f e n d e n t courageusement et lancent avec 
une précis ion admirable leur d é g o û t a n t jet vis
queux et huileux à la figure de leur ennemi. 
Les matelots les é c o r c h e n t et s'en servent pour 
confectionner des girouettes ; c'est le seul usage 
que l 'on puisse faire de ces oiseaux. 

Nous manquons de détails sur leur mode de 
reproduction. Gould p r é t e n d que l ' espèce niche 
à T r i s t a n - d ' A c u n h a et dans d'autres îles ; Tschudi 
aff irme que ces oiseaux vont couver sur les 
côtes mér id iona les du P é r o u , sur les écuei ls a r i 
des qui se trouvent à une petite distance du 

rivage. Nous manquons absolument de détails 
exacts à ce sujet. 

LES PRIONS — PRION. 

Die Entenstûrmer, the stormy Ducks. 

Caractères. — Les prions sont de tous les 
procellariens dont i l vient d 'ê t re question Ie| 
mieux carac tér i sés : ils ont en effet comme attri
but essentiel de petites lamelles denliformes à la 
base de la mandibule supé r i eu re , absolument 
comme en ont les canards. Us ont en outre l'aile 
de longueur moyenne, a i g u ë , la première ré
mige é t an t un peu plus courte que la seconde; 
la queue composée de douze pennes, large, iné
gale, les deux pennes du mi l ieu étant notable
ment plus longues que les autres. 

EHst r ibu t ion g é o g r a p h i q u e . — Les prions 
sont propres à l ' h é m i s p h è r e sud. 

LE PRION TACHETÉ — PRION VITTJTUS 

Der Enlensturmvogel, the stormy Duck. 

Caractères. — Le prion tacheté a les parties 
supé r i eu re s d 'un bleu t i rant un peu sur le gris, 
avec les scapulaires et le croupion un peu plus 
foncés que le dos; le ventre blanc satiné, les 
ailes et l ' ex t r émi té des pennes de la queue bor
dées de n o i r ; l 'œil b run , le bec d'un gris de 
plomb foncé , les tarses d'un bleu-gris très-vif. 
Cet oiseau mesure 28 cent, de long, 60 cent. 
d'envergure ; la longueur de l'aile est de 17 cent., 
celle de la queue de 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Pendant que 
l 'on double le cap Horn , on ne rencontre le prion 
t ache té qu ' à la côte du Brési l , depuis l 'équateur 
jusqu'au tropique, et pa r t i cu l i è remen t aux en
droits où i l y a des écuei ls et de petites îles voi
sines des côtes , probablement parce qu'il trouve 
là des conditions favorables pour les pontes. U 
est plus nombreux dans l 'océan Pacifique que 
dans l 'At lant ique. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — D'après 
Tschudi, cet oiseau se pose rarement sur les 
flots et pa ra î t surtout d o u é d'une puissance de vol 
beaucoup plus grande que celle des autres espè
ces de sa famil le . Gould nous di t en parlant d'une 
autre espèce dont les habitudes doivent être 
identiques à celles auxquelles le naturaliste fait 
allusion, qu'elle vole en silence au-dessus de la 
surface des eaux, quand le temps est calme; 
qu'elle déc r i t de petits cercles, à la manière des 
papillons, au-dessus de tout corps gras qui flotte 
à la surface; qu'elle fond dessus et avale sa proie 
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Fig. 194. Le Pétrel glacial (p. 82C). 

sans jamais se poser. I l l u i arr ive quelquefois de 
se reposer en nageant et de rester ainsi j u s q u ' à 
ce que la f a i m l 'obl ige d 'al ler de nouveau à la 
recherche de sa n o u r r i t u r e . 

I l f au t une grande puissance d'ailes, pour l u t -
ler contre le vent , voler en zigzag avec la r a p i 
dité de la f l è c h e , s ' é lever au-dessus des f lots , se 
poser à leur c ime , en redescendre, et s'emparer 

des mollusques q u ' e n t r a î n e n t les vagues et qu i 
apparaissent sur tout dans cet é t a t t u m u l t u e u x 
de la mer . D ' a p r è s les observations de Gould, les 
prions vivent exclusivement de mollusques ; ce
pendant on ne comprend pas bien c o m m e n t ils 
se servent de leur bec s ingul ier : on les capture 
sans d i f f i c u l t é , car ils viennent souvent embar
rasser leurs ailes dans les cordages. 

L E S T H A L A S S I D R O M I D E S o u O C E A N I D E S — OCEAN1DES. 

Die Sturmschwalben, the stormy Swaîlows. 

G é n é r a l e m e n t , les mar ins par lent en termes 
peu sympathiques des thalassidromes, les plus 
gracieux cependant du groupe des oiseaux-tem
pêtes. I ls voient quelque chose de surnaturel dans 
cetle m a n i è r e de suivre le bateau sans se f a t i 
guer, dans ces é t e r n e l l e s a l l ée s et venues, dans 
ce vol q u i se j o u e de la plus t e r r ib le t e m p ê t e , 
de m ê m e que dans leurs habitudes serni-noctur-
nes. Quoi q u ' i l en soit, les t h a l a s s i d r o m i d é s ou 
océan idés const i tuent un groupe ou f a m i l l e b ien 
distinct, q u i se subdivise l u i - m ê m e en plusieurs 
petits groupes. 

C a r a c t è r e s . •—Les o c é a n i d é s se c a r a c t é r i s e n t 
par l eur petite ta i l le , l eu r corps é l a n c é et leur 

t ê te re la t ivement grande. Us ont le bec peti t et 
fa ib le , les ailes semblables à celles des h i r o n 
delles, t r è s - l o n g u e s et a i g u ë s , les d e u x i è m e et 
t r o i s i è m e r é m i g e s é t a n t les plus longues ; la 
queue c o m p o s é e de douze pennes, de longueur 
moyenne, t a n t ô t é g a l e , t a n t ô t f o u r c h u e ; le bec 
pet i t , fa ib le , d ro i t , r e c o u r b é en c r o c h e t à la poin te , 
à mandibu le i n f é r i e u r e u n peu c o u r b é e en bas, 
à mandibule s u p é r i e u r e à bords t r è s - d é c l i v e s , 
r a p p r o c h é s et f o r m a n t une g o u t t i è r e é t r o i t e ; les 
tarses g r ê l e s ; t rois doigts a n t é r i e u r s longs, faibles 
et r e l i é s par des membranes e n t i è r e s ; un pouce 
court , ayant l 'apparence d'une ver rue . E n f i n , 
ces oiseaux se d is t inguent encore par leur p l u -
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mage épais comme d e l à fourrure , dans lequel le 
brun foncé et le blanc dominent. 

La structure interne diffère peu de celle des j 
famillesvoisines;cependant la tète est plus arron
die et plus voûtée , l 'occipital t rès développé, 
le f ron t relativement large. La colonne ve r t é 
brale comprend treize ver tèbres cervicales, bui t 
ve r t èb res dorsales, douze ou treize sacrées et hu i t 
caudales. Le sternum est t rès - la rge à sa partie 
in f é r i eu re et se termine en couronnement légè
rement convexe, sans apophyse et sans s inuos i té . 
La langue est a l longée et effi lée, coupée droit 
à sa partie pos té r ieure et garnie d'une rangée 
de papilles; le pharynx, de grandeur moyenne, 
descend dans le jabot qui est t rès-dis t inct et dont 
les dimensions dépassent celles de l 'œsophage , 
qui est petit , rond et court. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — En dehors 
des hautes rég ions du Nord et de l ' ex t rême 
Sud, on a r e n c o n t r é les lha lass id romidés sur 
toutes les mers. Là où une espèce commence à 
devenir plus rare, elle est r e m p l a c é e par une 
autre, et quelquefois on voit deux espèces et 
m ê m e plus les unes à côté des autres. J u s q u ' à 
p résen t , on en a observé quatre ou cinq sur les 
côtes d'Europe, à peu près le double sur les cô
tes d ' A m é r i q u e , et le Pacifique semble en être 
p a r t i c u l i è r e m e n t favorisé. 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Les habi
tudes des tha lass id romidés aujourd 'hui connus, 
sont à peu près semblables chez tous : faire l'his
toire des deux espèces observées j u s q u ' à présent 
en Europe, ce sera donc faire celle de toutes. 

LES THALASSIDROMES — 
THALASSWROMA. 

Die Sturmschwalben, the stormy Swallows. 

Caractères. —Les thalassidromes, indépen
damment des attributs de la famil le , ont pour 
ca rac tè res génér iques essentiels une queue 
éga le , plus courte que les ailes au repos, et le 
doigt m é d i a n , y compris l 'ongle, à peine aussi 
long ou plus court que le tarse. 

I,E T1IALASSIDR0ME TEMPÊTE — THALASSIDIiOMA ! 
PELAGICA. 

Die Sturmschwalbe, the stormy Swallow. 

Caractères. — Cet oiseau (PI XXXIX), auquel 
le vulgaire a imposé les noms d'oiseau des orages, 
d'hirondelle de tempête, de petite movelle de l'O
céan, etc.,a le sommetde la lête d'un noir bri l lant , 

ta rég ion du front b r u n â t re, le manteau brun 
noir ; les petites couvertures supér ieures de l'aile 
blanches à la pointe et à leur naissance; l'œil 
brun, le bec noir, les pieds d'un brun rougeâtre. 
Cet oiseau mesure 15 cent, de long, 34 cent. 
d'envergure ; la longueur de l'aile est de 12 cent. 
celle de la queue de 5 cent, et demi. 

LES OCÉANODROMES— 
OCEAKODROMA. 

Die Sturrnsegler. 

Caractères. — Ce petit groupe, détaché des 
thalassidromes, est carac tér i sé par une queue 
moyenne, p r o f o n d é m e n t fourchue, atteignant 
l ' ex t rémi té des ailes au repos, et par des tarses 
sensiblement plus longs que le doigt médian. 

L'OCÉANODROME DE LEACH — OCEANODROMA 
LEACUI1. 

Der Sturrnsegler, the fork-tailed Pétrel. 

Caractères. — L'océanodrome de Leach est un 
peu plus grand que le thalassidrome tempête ; 
i l mesure à peu près 22 cent, de long, 52 cent. 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 19 cent., 
celle de la queue de 9. 11 est brun de suie, plus 
foncé à la tête , et blanc à la naissance des 
plumes; l ' ex t rémi té des tectrices alaires est 
d'un brun fauve, sans p résen te r toutefois une 
grande un i fo rmi t é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des thalassi
dromes et des o c é a n o d r o m e s . — Le IhalaSSl-
drome t e m p ê t e et l ' océanodrome de Leach, que 
nous r é u n i r o n s dans la m ê m e histoire, habitent 
l 'océan Atlantique, depuis le sud du Groënland, 
jusque vers l ' équa teu r , et le plus fréquemment 
la zone t e m p é r é e . On les rencontre rarement 
dans la mer du Nord, encore moins et isolés seu
lement dans les mers du Levant, tandis qu'ils 
sont nombreux dans l 'océan Glacial, où cepen
dant ils ne font que passer à certaines époques. 

Mu>urs, habi tudes et r é g i m e des tlialas-
«iilrimicg et des o c é a n o d r o m e s . — Habituel
lement les thalassidromes et les océanodromes 
vivent sur la haute mer, sans s'approcher de la 
terre ; toutefois, ap rès de longues tempêtes, on 
les rencontre p rès des c ô t e s ; ils y viennent 
du reste à l ' époque de la ponte. Dans certaines 
circonstances on a quelquefois vu des bandes 
tout en t iè res s ' égarer sur le continent et jusque 
dans l ' in té r i eur des terres. C'est ainsi que ces 
oiseaux se sont avancés jusqu au centre de l'Alle
magne et ont été m ê m e observés en Suisse. 
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Les thalassidromes semblent actifs le j o u r et 
la nu i t . On les voi t à toutes les heures de la j o u r 
née , et on les entend pendant toute la nu i t . A u 
mil ieu de l ' O c é a n , on en rencontre d ' i so l é s , mais 
d'habitude ils vont en bandes p lus ou moins 
nombreuses, et cela par le temps calme tou t 
aussi bien que par la t e m p ê t e . On les voi t pla
ner des j o u r n é e s e n t i è r e s au-dessus des flots, 
t an tô t s ' é levant dans les airs, comme les h i r o n 
delles, t a n t ô t au m i l i e u des vagues, dont ils sui
vent exactement les ondula t ions , sans jamais 
toucher l 'eau. I ls paraissent se confondre avec 
les vagues et ê t r e main tenus par une force 
magique. Leurs mouvements d'ailes sont rares, 
vigoureux. On les vo i t f r é q u e m m e n t voler des 
minutes e n t i è r e s en suivant toutes les s i n u o s i t é s 
des vagues, sans que l ' on puisse d is t inguer le 
moindre mouvement des organes du v o l ; puis 
battre des ailes avec r a p i d i t é et é n e r g i e , à la 
maniè re des voi l iers , s ' é l eve r en un c l in d 'œ i l 
au-dessus de la surface de l 'eau, tournoyer dans 
toutes les direct ions, fondre ob l iquement sur les 
vagues et en suivre comme auparavant toutes 
les s inuos i t é s . Quand ils d é c o u v r e n t une proie , 
ils fondent dessus, l ' e n l è v e n t et vont planer plus 
loin. Ils nagent si r a rement que des observateurs 
scrupuleux ont m ê m e p r é t e n d u qu ' i l s ne le f a i 
saient point . I l p a r a î t , en effet, qu ' i l s se bornent 
à se reposer sur l 'eau et qu ' i l s avancent en se 
laissantemporter c o m m e des corps f lo t tants , p lu 
tôt qu'en nageant. Leu r puissance de vol est re
marquablement grande. Ils volent l i t t é r a l e m e n t 
des j o u r n é e s e n t i è r e s sans se reposer, ou se re
posent en prenant une autre a l lure , par exemple 
en battant des ailes a p r è s avoir p l a n é , ou r é 
ciproquement. I l n 'y a que les t e m p ê t e s de l o n 
gue d u r é e q u i puissent les é p u i s e r , et cela non 
point parce que la lu t te contre le vent les f a t i 
gue, mais parce que, l 'ouragan rendant plus 
diff ici le la recherche de la n o u r r i t u r e , la f a i m 
finit par les a f f a i b l i r . L ' ac t ion directe d u vent 
facilitant leur v o l , ils von t d i rec tement cont re 
lui et sont p o r t é s et soutenus aussi longtemps 
qu'ils d i r igent leurs ailes en f o r m e de voi le . On 
les entend rarement pousser u n c r i pendant 
qu'ils volent , et c'est pendant le j o u r qu ' i ls j 
sont sur tout s i lencieux, ce temps é t a n t pro
bablement ce lu i d u repos : leur ac t iv i t é est sur
tout grande vers le soir, a p r è s le coucher du 
soleil. A lo rs , quand le vent le permet , on en
tend leur appel q u i semble expr imer nib, nib, 
nib, n'àh, nâh. Leurs m œ u r s paraissent ê t r e 
tout à fa i t inoffensives. Ils vivent dans la m e i l 
leure in te l l igence avec leurs pare i l s , et ne 
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s'occupent pas des autres oiseaux. E n dehors 
de leur é l é m e n t , ils sont d é s o r i e n t é s , si l 'on peut 
ainsi d i re , et ne savent nu l l emen t s 'aider; aussi 
passent-ils, mais cer ta inement à tor t , pour les 
plus stupides des oiseaux. 

L e u r n o u r r i t u r e consiste en mollusques de 
d i f f é r e n t e s e s p è c e s , en peti ts c r u s t a c é s , p e u t - ê t r e 
aussi en poissons. Ils recue i l len t encore les ma
t i è r e s grasses, comme l ' h u i l e et autres sub
stances semblables qu i flottent sur la mer . C'est 
tout ce qu ' on peut di re de l eu r r é g i m e , car on 
n'a jamais t r o u v é dans l 'estomac de ceux qu on 
a t ué s qu 'une m a t i è r e l i qu ide , et jamais de 
trace d ' an imaux. 

Le thalassidrome t e m p ê t e est t r è s - i n t é r e s s a n t 
à é t u d i e r au m o m e n t de la ponte. Les p r e m i è 
res relations d é t a i l l é e s que nous ayons eues 
à ce sujet , et que nous devons à Graba, é t a n t 
les plus c o m p l è t e s , nous devons les reprodui re 
aussi l i t t é r a l e m e n t que possible. 

« Comme j 'avais m a n i f e s t é à notre h ô t e , John 
Dalsgaard, le dé s i r de me procure r u n Dumquiti 
(c est le n o m que porte le thalassidrome t e m 
p ê t e ) par tous les moyens possibles, i l demanda 
à ses gens s'ils connaissaient un n i d . U n jeune 
g a r ç o n qu i en avait d é c o u v e r t un nous condui 
sit à un grand m u r de pierre d'une é c u r i e q u i se 
t rouvai t à une certaine distance de la maison ; 
c'est là que devaient se t rouver les thalassidro
mes t e m p ê t e s , a u m i l i e u des pierres .Cependant , 
le g a r ç o n ne savait pas au juste quelle place ils 
occupaient ; mais au bout de peu de temps, i l les 
d é c o u v r i t et par u n moyen s ingu l i e r ; i l m i t sa 
bouche dans plusieurs fissures de la mura i l l e et 
cria : klùrr, à quo i r é p o n d i t a u s s i t ô t u n pet i t : 
kekereki, q u i se r é p é t a à chaque klùrr que 
poussa l 'enfant . Alors on travai l la une d e m i -
heure avec des b ê c h e s et des leviers à re t i rer 
les pierres. E n f i n , nous a p e r ç û m e s un n id cons
t r u i t de br ins d ' h e r b e ; mais le thalassidrome 
avait disparu, i l s ' é ta i t c a c h é un peu plus h a u t . 
au m i l i e u des pierres d é p l a c é e s ; cependant 
nous f i n î m e s par le d é c o u v r i r et on l 'amena hors 
de sa cachette. A u s s i t ô t qu ' on l 'eut r e t i r é , i l 
l ança à t rois reprises, par des mouvements l a 
t é r a u x de tê te e l de cou, u n j e t de l iqu ide j a u 
n â t r e . Le premier j e t f u t le plus f o r t , les autres 
f u r e n t plus clairs . U fit encore plusieurs tenta
tives, mais i n u t i l e m e n t , et cependant i l expulsa 
tou jou r s une pet i le q u a n t i t é de l i qu ide h u i l e u x 
de son gosier. 

« Beaucoup d 'habitants des F é r o ë ne connais
saient le Dwnquiti que de n o m , et en f a i t de 
d é t a i l s sur son compte , ils savaient seulement 
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qu'on l'entendait crier sous la terre, et qu'en de
hors des pontes i l ne s 'a r rê ta i t jamais sur la terre 
ferme. Tant que je fus aux F é r o ë , je n'ai jamais 
r e n c o n t r é cet oiseau sur les cô tes , tandis qu ' i l 
est t r è s - c o m m u n en pleine mer et pa r t i cu l i è re 
ment dans les environs des îles du nord . 

« Plusieurs semaines avant que les thalassi
dromes commencent à couver, ils se retirent 
dans les grottes et les crevasses, tout près de la 
mer. Us y creusent dans la terre un t rou , qui 
a quelquefois un pied ou deux de profondeur ; 
ils en garnissent le fond de quelques brins 
d'herbe et y pondent, à la f in de j u i n , un seul 
œuf rond et blanc. I l est vrai qu 'un habitant des 
Fé roé m'a di t qu ' i l avait t rouvé dans un n id , 
déjà à la Saint-Jean, un jeune capable de voler, 
et q u ' à la Saint-Michel i l en avait t rouvé un 
autre dans le m ê m e n i d ; seulement, d ' après 
toutes les notions que l 'on possède à ce sujet, 
cela ne peut ê t re vra i . Quelque temps avant de 
pondre son œuf, l'oiseau s'arrache quelques 
plumes de la poitrine et du ventre pour en garnir 
son n id . Je trouvai de ces nids hui t jours déjà 
avant l ' époque d e l à ponte. Mes propres observa
tions ne me permettent pas de rien aff i rmer sur 
l ' incubation et sur les jeunes ; n é a n m o i n s je sup
pose que les parents se remplacent pour couver, 
car on ne voit jamais plus d'un viei l oiseau sur le 
nid ; d 'un autre côté , j ' a i r e n c o n t r é à toutes les 
heures de la j o u r n é e des mâles et des femelles. » 

A l 'exception des labbes, i l n'y a pas d'oiseau 
qui attaque le thalassidrome t e m p ê t e ; i l n'y en 
a pas qui puisse le poursuivre en pleine mer. 
Quand les thalassidromes s ' égaren t sur la terre 
ferme, ils deviennent la proie des corbeaux, car 
ils attendent l 'ennemi, sans se d é f e n d r e réel le
ment. L 'homme ne leur fai t pas la chasse, l 'odeur 

d'huile qui le saisit est tellement forte, qu'elle 
effraye m ê m e les habitants du Nord . Cependant 
on se servait encore, à l ' époque de Graba, des 
thalassidromes en guise de lampe ; on leur passait 
simplement, à cet effet, une m è c h e à travers le 
corps et on l ' a l lumai t . 

C a p t i v i t é . — « Cet oiseau est le plus inoffensil 
que l 'on puisse rencontrer, et jamais i l n'a es
sayé de se dé fendre contre ses agresseurs ou de 
les mordre, une fois q u ' i l a lancé son jet hui
leux. I l s'apprivoise si bien que je pouvais pren
dre à la main un individu que je possédais, le 
porter a vec moi , le caresser et l 'éloigner à volonté. 
Sa tenue t émoigna i t du plus grand abattement. 
I l restait immobi le sur la plante des pieds, sans 
que les plumes du ventre touchassent la terre; i l 
laissait pendre la tê te , et retombait toujours dans 
la m ê m e position sitôt qu'on le laissait tran
quil le . I l n'essaya jamais de se servir de ses ailes 
dans ma chambre, et ne faisait que lourdement 
quelques pas en avant ; sitôt qu'on le chassait, ses 
talons se pliaient. Quand cet oiseau se tenait de
bout, ce qui paraissait l u i ê t re pénible , sa posi
t ion , la m a n i è r e de tenir son corps rappelaient le 
skua; le corps étai t horizontal, les jambes juste 
dans le mi l i eu du corps, le cou droit , ce qui don
nait une grande convexi té à la poitrine. I l n'es
saya nullement de manger; comme la plupart 
des oiseaux pélagiens , i l se sentit perdu aussitôt 
qu 'on l'eut privé de la vue de la mer. Je le portai 
par les champs, sur la main, l u i laissant toute l i 
be r t é , i l n'en usa pas ; i l s'accroupit m ê m e quand 
je fus au bord de la mer; mais, aussitôt que je 
f eus lancé dans les airs, i l partit contre le vent 
avec une rap id i té extraordinaire, et chercha, à 
l'aide du vent, à regagner la pleine mer. » 

L E S P U F F I N I D E S — PUFFINL 

Die Sturmlaucher, the stormy Divers. 

C a r a c t è r e s . — Les puf f in idés , ou plongeurs 
de tempêtes, dont i l nous reste à parler, sont ca
rac té r i sés par un corps é l a n c é ; des ailes propor
tionnellement courtes; une queue composée de 
douze pennes, arrondie et plus ou moins lon 
gue. Ils ont un bec court ou de longueur 
moyenne; des fosses nasales s é p a r é e s ; des j a m 
bes t rès à l ' a r r ière du corps; des pieds larges; 
un plumage lisse, se r ré contre le corps et 
lus t ré . 

Quant à la structure interne, Wagner, d'après 
l ' é lude qu ' i l a faite de l 'espèce européenne de 
cette fami l le , nous apprend que la charpente 
osseuse p ré sen te beaucoup d'analogie avec celle 
des albatros et des thalassidromes tempêtes, en 
m ê m e temps qu'elle nous rappelle, à certains 
éga rds , celle des g o é l a n d s . Le crâne est légère
ment voûté , le t rou occipital large et rond, l'os 
f ronta l é t ro i t , l'os jugal grand, l ' h u m é r u s long 
et g rê le , sans t ro i s ième art iculat ion, l'os palatin 
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gros et cel lulaire , la cloison in te ro rb i t a i r e fo r t e - 1 

ment p e r c é e , les deux branches de la mandibu le 
infér ieure larges en a r r i è r e et t r o n q u é e s . La co
lonne v e r t é b r a l e se compose de treize v e r t è b r e s 
cervicales, de h u i t v e r t è b r e s dorsales, de douze à 
treize v e r t è b r e s s a c r é e s et de h u i t v e r t è b r e s cau
dales. Les deux c ô t e s a n t é r i e u r e et p o s t é r i e u r e de 
la h u i t i è m e paire sont fausses; le s ternum est lar
ge, mais court , p r o f o n d é m e n t ^ d é c o u p é en a r r i è r e ; 
l 'aileron assez f o r t , les branches de la fourchet te 
étroi tes , la clavicule cour te , l 'omoplate é t r o i t e . 
Tous les os du bras sont remarquables par leur 
d é v e l o p p e m e n t ; ils sont a l l o n g é s et d é l i é s , et les 
divisions des membres a n t é r i e u r s à peu p r è s de 
même longueur . Les in tes t ins , comme chez tous 
les oiseaux de t e m p ê t e , d i f f è r e n t r e m a r q u a b l e 
ment de ceux des g o é l a n d s et des sternes. L a 
dernière v e r t è b r e coccygienne est cour te , t r i a n 
gulaire, recouverte d 'un pe t i t nombre de papi l 
les; le pharynx est large, f o r t emen t m u s c u î e u x 
vers le j abot , q u i est large et g rand , mais à pa
rois minces, et à peu p r è s h u i t fois plus grand 
que le g é s i e r ; l ' i n tes t in g r ê l e , sans annexe; le 
foie, g rand , le lobe d r o i t é t a n t beaucoup plus vo
lumineux que le gauche; la rate, peti te et ronde. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les p u f f i n i -
dés re l ient en quelque sorte les grandes famil les 
des l a r i d é s , des p é l i c a n i d é s et des c o l y m b i d é s , 

BRLHU. 

don t ils se rapprocnent par les formes e x t é r i e u 
res et les inst incts . Ils ne d é s e r t e n t la mer que 
pour se reprodui re , et cependant s'approchent 
de la terre fe rme plus souvent que les e s p è c e s 
des genres voisins : ainsi , i l arr ive assez f r é 
quemmen t qu ' i l s entrent dans les por t s . Us se 
t iennent d 'habi tude en bandes de h u i t à v ing t 
i n d i v i d u s , q u i chassent de concert et f r é q u e n 
tent les m ê m e s parages. A l ' é p o q u e de la ponte, 
i ls se r é u n i s s e n t en grandes compagnies, q u i re
couvrent c o m p l è t e m e n t de petites î les . C'est ainsi 
que l ' on trouve dans la mer du Sud des oiseaux 
de cette e s p è c e q u i , vers l ' é p o q u e de la repro
d u c t i o n , se r é u n i s s e n t en nombre incalculable , 
et vont s'installer, pour y pondre, dans certaines 
î les , a Peu de minutes avant le coucher d u so
l e i l , d i t Davies, on voi t ar r iver , avec une r a p i d i t é 
dont on ne peut se fa i re une i d é e , des bandes 
qui vont s'abattre sur l'île Verte. Quand elles pa
raissent, elles obscurcissent le c ie l , à tel po in t 
que la n u i t arr ive d ix minutes plus tô t . Elles 
volent tout autour de l ' î le pendant une heure , 
puis finissent par s'y abattre. Le sol est c r e v a s s é , 
mais ses crevasses ne peuvent suff i re qu 'au quar t 
des arr ivants , et alors les cris que cela occa
sionne sont tels q u ' i l n'est pas possible d'en don
ner une i d é e . » Davies d i t plus l o i n que les p re 
miers puf f ins apparaissent aux environs du 20 

I V — 416 
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novembre, au moment du coucher du soleil, et 
que le 24 du mois la masse tout en t iè re est 
r é u n i e . Le 25, le mâle s'en va, el ne revient que le 
soir, et cela j u s q u ' à la f in de l ' incubat ion. Cha
que cavité contient proportionnellement à ses 
dimensions de un à trois et m ê m e à quatre o i 
seaux el tout autant d ' œ u f s . Les trois quarts 
des ar r ivés sont r édu i t s à pondre sous les buis
sons et couvrent le sol en rangs si se r ré s , qu ' i l 
faut se surveiller, en marchant au mi l i eu d'eux, 
pour n'en point écraser . Les habitants de l'île 
de Flinders passent plusieurs jours, à cette épo
que, sur l'île Verte, pour ramasser les œ u f s , et re
viennent en avri l pour faire des provisions de 
jeunes. Ces œ u f s et ces jeunes oiseaux consti
tuent, en grande partie, la nourr i ture de ces peu
plades q u i , en outre, font des plumes leurs pr in
cipaux articles de commerce. Davies croit que 
les poursuites dont les jeunes oiseaux ont à souf
f r i r n'en ont pas encore a m e n é de d i m i n u t i o n ; 
du reste, leur nombre dépasse toute possibil i té 
d ' appréc ia t ion . 

La nourri ture des puf f in idés consiste p r inc i 
palement en poissons et en cépha lopodes . Aussi 
ne trouve-t-on pas dans leur estomac cette ma
t ière huileuse que l 'on voit chez les thalassi
dromes. Comment prennent-ils leur proie? Est-
ce en plongeant? est-ce en nageant? c'est ce 
que des observations u l t é r i eu re s nous appren
dront. 

LES PUFFINS — PUFFINUS. 

Die Tauchersturmvôgel, the Puffins. 

Caractères.—Les puffins, sur lesquels repose 
cette fami l le , se distinguent des autres oiseaux 
pélagiens par un bec de l o n g j e u r moyenne, 
g rê le , droi t , d é p r i m é et large à la base, t r è s -
c o m p r i m é et r e c o u r b é en crochet à la pointe, 
la mandibule in fé r i eu re suivant la courbure de 
la mandibule s u p é r i e u r e ; des narines ovales, 
distinctes, séparées par une cloison épaisse ; une 
queue m é d i o c r e , le plus souvent arrondie, rare
ment c u n é i f o r m e . 

LE PUFFIN DES ANGLAIS — PUFFINUS ANGLORUM. 

Der Wasserscherer, the Coultemeb. 

Caractères. — Cet oiseau, sous son plumage 
d'adulte, a les parties s u p é r i e u r e s d 'un b run de 
suie, le dessous du cou et du corps d 'un blanc 
pur, avec les côtés de la région anale et les 
barbes externes des sous-caudales la téra les d 'un 
brun n o i r â t r e ; le bas du cou, sur les cô tés , var ié 

de taches noi râ t res en croissant; les ailes et la 
queue comme le manteau; l 'œil b run ; le bec 
gr is-de-plomb; les pieds d'un jaune verdâtre. 
Cet oiseau mesure 38 cent, de long, 82 à 86 
cent, d'envergure; la longueur de l'aile est de 
27 cent., celle de la queue de 7 cent. Le plumage 
des jeunes oiseaux est d 'un gris-brun sale, aux 
parties supé r i eu re s , b l anchâ t r e aux parties in
f é r i e u r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Jusqu 'à pré
sent, nous ne pouvons encore dire quelle est 
l ' é t endue de mer que f r é q u e n t e ce puff in , car 
i l est très-difficile de distinguer les différentes 
espèces du genre, toutes ayant les plus grandes 
ressemblances, tant dans leurs couleurs que dans 
leurs habitudes. On rencontre notre oiseau dans 
les Hébr ides , dans les îles F é r o ë et en Islande, 
où i l vient se reproduire ; cependant i l descend 
f r é q u e m m e n t dans les rég ions plus méridionales, 
sur les côtes de France ou d'Espagne et dans la 
Méd i t e r r anée , par exemple, où on le rencontre 
partout. I l ne se montre pas souvent sur les côtes 
allemandes, tandis qu'on le voit tous les ans et 
assez r é g u l i è r e m e n t p rès de Helgoland. 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le puflin 
des Anglais se distingue, au premier coup d 'a i l , 
de toutes les autres espèces pélagiennes par la 
bizarrerie de son vol . Je ne connais aucun oiseau 
de mer qui vole avec une pareille impétuosité. 
On le voit souvent nager tranquillement, puis 
plonger dans les flots ; souvent aussi, en volant 
sans planer, i l se lance sur les vagues et les tra
verse. I l se préc ip i te avec une incroyable rapi
dité de battements d'ailes, que je comparerais 
volontiers à des coups de marteau secs et répétés. 
I l tourne et se meut non-seulement de tous les 
côtés, mais aussi de haut en bas, de telle façon 
que t an tô t on aperço i t son dos de couleur 
sombre, t an tô t son ventre blanc. I l s'élance 
contre les vagues, gravit leurs cimes et glisse 
dans leurs s i n u o s i t é s ; puis, s 'élevant tout à coup 
à 3 ou 4 m è t r e s de hauteur , i l fond en droite ligne 
sur les flots, d ispara î t au mi l ieu d'eux, nage 
comme les pingouins, fai t mouvoir ailes et jam
bes en m ê m e temps, parcourt une certaine dis
tance, puis s 'é lance de nouveau dans les airs, 
souvent pour respirer seulement, et disparaît en
core. Si les autres pé lag iens ont un vol plus gra
cieux, aucun d'eux ne se meut avec autant de 
variété et de rap id i té que le puff in des Anglais. 
Celle divers i té de mouvements frappe d'autant 
plus qu'on rencontre le plus souvent cette espèce 
en grand nombre, et que les individus qui for
ment une bande agissent à la fois, sans cepen-
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dant e x é c u t e r les m ê m e s mouvements . A i n s i , 
tandis que les uns disparaissent dans les vagues, 
les autres s ' é l a n c e n t d 'un peu plus l o i n , pas
sent au-dessus de ceux q u i p longent , et d i spa
raissent à leur tou r , alors que les premiers se 
montrent de nouveau. Ces changements con t i 
nuels captivent l 'observateur ; pour m o i ces j eux 
des puffins m 'on t r é e l l e m e n t e n t h o u s i a s m é . Je 
ferai encore r emarquer que, m a l g r é toutes ces 
évolutions, les puf f ins parcourent des é t e n d u e s 
immenses, car i ls ne s ' a r r ê t e n t jamais et pour 
suivent tou jours leur v o l , b ien qu ' i l s d é c r i v e n t 
parfois de grandes courbes q u i les r a m è n e n t à 
leur point de d é p a r t . Je n 'a i jamais entendu leur 
voix; d ' a p r è s Faber, elle rappelle celle des l a r i 
dés et t ient à la fois d u c r i des mouettes t r idac-
tyles et de celui des labbes. 

Les puffins ne v iennent pas, en nombre aussi 
considérable que les thalassidromes à Sa in t -
Rilda et dans les autres H é b r i d e s , ainsi qu 'aux 
Iles F é r o ë ; cependant leurs bandes y sont encore 
assez nombreuses. Us ar r ivent au mois de m a i , 
et, d ' après les a f f i rma t ions des habi tants , seule
ment la nui t , q u i p a r a î t ê t r e d u reste le m o m e n t 
où se d é v e l o p p e l ' ac t iv i t é de ces oiseaux. Le 
puff in des Angla is , comme beaucoup d'autres o i 
seaux de mer, se creuse, à l 'aide de son bec et 
de ses ongles, de profonds sillons dans une cou
che de gazon q u i do i t r e c o u v r i r son n i d . Ces pe
tits canaux sont quelquefois longs de 65 cent, 
et ressemblent plus à des terr iers de lapins 
qu 'à des nids d'oiseaux. Dans le f o n d de ces 
cavités, la cons t ruc t ion est un peu é l a r g i e , mais 
ne constitue toutefois pas u n v é r i t a b l e n id ; l 'œu f 
est pondu sur quelques br ins d'herbe seulement. 
Quand les nids de l ' a n n é e p r é c é d e n t e n 'ont point 
été d é r a n g é s , les puf f ins les u t i l i sen t , p l u t ô t que 
d'en creuser de nouveaux, quoique ce t rava i l 
se fasse t r è s - r a p i d e m e n t . L ' œ u f est grand, r o n d 
et presque t o u t b lanc. L a femel le et le m â l e cou-
ent à tour de r ô l e pendant plusieurs semaines, 

avec la plus grande ardeur. La d u r é e de l ' i n c u 
bat ion n'est pas connue. Les couveurs se d é m è 
nent avec c o l è r e quand on les d é r a n g e et pous
sent, quand ils sont i r r i t é s , u n c r i q u i ressemble 
aux plaintes et aux aboiements d 'un jeune chien ; 
en m ê m e temps, ils d é v e l o p p e n t leur queue en 
é v e n t a i l , la r e l è v e n t et at taquent du bec assez 
é n e r g i q u e m e n t leur agresseur. L ' u n des parents 
ne bouge pas du n i d , m ê m e quand le pe t i t est 
é c l o s . Celui-c i na î t couvert d 'un l o n g et é p a i s d u 
vet d 'un gris t i r a n t sur le b r u n . Le pet i t , quoique 
abondamment n o u r r i par les deux parents, sa 
d é v e l o p p e lentement et n'est capable que p l u 
sieurs mois a p r è s d'abandonner son n i d et de vo
ler vers la mer . J u s q u ' à cette é p o q u e , i l est t e l 
lement gras q u ' i l porte p r è s de 3 cent, de graisse 
sur la po i t r i ne ; aussi est-il un morceau t r è s -
f r i a n d pour les insulaires. Les habitants d e s F é r o ë 
r a c o n t è r e n t à Graba que les vieux q u i t t e n t leur 
n i d sur la b rune ou pendant la n u i t , et ne v ien
nent apporter de n o u r r i t u r e à leurs petits qu 'une 
fois , le m a t i n . Les pu f f i n s n 'on t g u è r e d 'autre 
ennemi que l ' h o m m e , q u i recherche leurs n ids ; 
cependant, dans les mers du Sud, ils sont i n q u i é 
tés par des poissons voraces, et, pendant l ' i ncu 
bat ion , par les faucons et les stercoraires pa
rasites. 

Chasse. — La chasse des puf f ins p r é s e n t e 
beaucoup de d i f f i c u l t é ; car l eur infa t igable 
ac t iv i t é e m p ê c h e toute poursui te s é r i e u s e . On 
ne peut pour tan t pas di re qu ' i ls soient f a r o u 
ches; car, lorsqu 'on se t rouve au m i l i e u d'une de 
leurs bandes, on peut en abattre plusieurs les 
uns a p r è s les autres. Si la p r é s e n c e des bateaux 
ne les p r é o c c u p e pas, c'est qu ' i l s dé f i en t toute 
poursui te par leur r a p i d i t é habi tuel le . On en 
prend quelques-uns, par hasard, dans des filets, 
quelques autres à l'aide d ' h a m e ç o n s a m o r c é s 
avec du poisson; quant à essayer de les t i r e r a 
v o l , i l ne faut pas y songer. 
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L E S S T É G A N O P O D E S — STEGANOPODES. 

Die Ruderfilssler. 

Mon père fu t le premier, autant que je sache, 
qui r éun i t dans un ordre particulier les oiseaux 
dont nous allons nous occuper. Les s t é g a n o p o -
des n'ont en réal i té qu'une vague analogie avec 
les autres pa lmipèdes ; ce n'est pas seulement la 
palmature de leurs pieds, mais encore toute la 
structure de leur corps qui leur donnent un ca
chet part iculier et les distinguent des autres 
pa lmipèdes . Les uns nous rappellent les oiseaux 
terrestres, les autres peuvent ê t re c o m p a r é s à 
certains plongeurs, quo iqu ' i l n'existe de pa ren t é 
rée l le n i entre les uns n i entre les autres. 

C a r a c t è r e s . — Les s t éganopodes ont le corps 
a l longé ; le cou de longueur moyenne; la tê te 
petite; l 'aile longue et arrondie, ou t r è s - l o n g u e 
et en pointe ; la queue diversement c o n f o r m é e , 
mais ayant toujours un ca rac t è re particulier, 
qui n'a r ien de commun avec celle des p a l m i p è 
des; le bec long ou court, large ou arrondi , en 
crochet ou en pointe, les deux branches de la 
mandibule i n f é r i eu re é tan t rel iées par une mem
brane nue et dilatable; des tarses courts ; des 
doigts longs, tous réun is par une large palma
ture, par t i cu la r i t é qu i distingue ces pieds de 
ceux des autres oiseaux ; le corps couvert d'un 
duvet compacte, rude chez les uns, soyeux chez 
les autres; un plumage peu d i f fé ren t dans les 
deux sexes, mais variant suivant l ' âge . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — On peut dire 
que les s t éganopodes sont des habitants des 
mers, bien qu'une seule famille de cet ordre soit 
r ée l l emen t pé lag ienne et ne s 'éloigne jamais 
volontiers des océans . Les autres s t éganopodes 
aiment à s'avancer dans les terres, et ce n'est 
que par exception qu'on les rencontre soit sur 
les côtes , soit sur lo mer; mais quand i l leur 
arrive de s'y trouver, ils ne sont nul lement d é 
paysés et peuvent s'y fixer des mois entiers. Les 
uns s ' a r rê ten t sur les écueils et sur les falaises, 
pour s'y reposer ou y dormi r ; d'autres, sur le 
rivage, et la plus grande partie d'entre eux sur 
les arbres, quand ils le peuvent. Certaines es
pèces sont m ê m e de vrais oiseaux des bois. A u 
nord de leurs circonscriptions, l 'hiver les oblige 
à des émig ra t ions r é g u l i è r e s ; dans le sud, leur 
passage se fai t le long des cours d'eau, et plus 
pa r t i cu l i è remen t le long des côtes . 

On peut dire avec raison que les membres de 
cet ordre réun i s sen t tous les modes d'action des 
p a l m i p è d e s . On trouve parmi eux des oiseaux 
qui fondent de haut sur une proie, d'autres qui 
plongent à proprement parler, et quelques-uns 
peuvent rivaliser en cela avec les meilleurs plon
geurs. Tous volent remarquablement bien. Ils 
marchent p é n i b l e m e n t , mais cependantavec plus 
de facilité que les autres pa lmipèdes , et se meu
vent a i sémen t dans les branchages des arbres. 
Leurs sens sont t r è s -déve loppés ; cependant leur 
intelligence est assez faible, quoiqu'on en trouve 
qui soient assez dociles et parfaitement capables 
d 'ê t re apprivoisés. Dans leurs rapports entre eux 
et avec les autres oiseaux, ils montrent peu de 
dispositions pacifiques : ils sont jaloux, voraces, 
avides; à un naturel m é c h a n t et perfide, ils jo i 
gnent une grande poltronnerie quand ils se trou
vent en p résence d'autres ê t res plus forts'.' Les 
instincts de sociabi l i té , les rapports de parfaite 
entente que nous avons connus chez les oiseaux 
de mer, ne se retrouvent pas chez les stégano
podes. Ils s'entr'aident mutuellement pour pren
dre du poisson, mais ne se portent pas secours 
quand i l s'agit d 'é lo igner un ennemi. Ils s'in
qu iè ten t t r è s -peu des autres oiseaux; cependant 
quelques-uns d'entre eux se préoccupent beau
coup des parasites qui les poursuivent pour 
leur faire rendre gorge. Plusieurs espèces ni
chent au mi l i eu des a rdé idés et d'oiseaux étran
gers à leur ordre, qu'i ls chassent audacieuse-
ment de leurs nids ou auxquels ils dérobent les 
ma t i è r e s qu i servent à leur construction, mais 
ils n 'entrent jamais en bons rapports avec les lé
gitimes possesseurs des nids qu'ils pillent. 

Le n id est placé soit sur les arbres, soit dans 
des crevasses de rochers, sur les corniches ou les 
sommets de falaises et plus rarement dans de 
petites î les , au mi l ieu des marais, et sur de pe
tites éminences . Quand ils le peuvent, nos oi
seaux font travailler les autres pour eux, ou du 
moins leur font apporter de la terre et cons
t ru i re des nids, qu'ils arrangent ensuite à leur 
guise; à dé fau t , ils cherchent eux-mêmes les 
ma t i è r e s nécessa i res et les disposent avec beau
coup d'adresse. Ils ne pondent qu'un ou deux 
œuf s , quelques-uns cependant en ont jusqu à 
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quatre. Ces œ u f s sont re la t ivement petits, t r è s -
a l longés et recouverts o rd ina i r e me n t d 'une en
veloppe calcaire q u i diss imule la couleur vive et 
uni forme de la coqu i l l e p rop remen t d i te . Rare
ment, ces œ u f s sont polis et m a r q u é s de taches 
foncées sur un f o n d c la i r . Les deux parents cou
vent avec tant d 'ardeur qu ' i l s se laissent d i f f i c i 
lement chasser de leur n i d ; tous deux appor
tent en abondance de la n o u r r i t u r e à leur p r o g é 
niture. Quelques e s p è c e s semblent fa i re deux 
couvées dans la m ê m e saison. 

Peu d'autres p a l m i p è d e s se nourr issent aussi 
exclusivement de poisson que les s t é g a n o p o d e s . 
Quelques-unes de leurs e s p è c e s mangent par 
hasard d'autres v e r t é b r é s , et m ê m e p e u t - ê t r e des 
mollusques ou des vers, mais tou jours accessoire
ment et p l u t ô t par hasard que par ha b i t ude . Rs 
pèchen t , t a n t ô t en se laissant t o m b e r d 'une cer
taine hauteur , t a n t ô t en nageant, en e n f o n ç a n t 
leur long cou dans l 'eau, ou enf in en plongeant 
pour chercher leur proie sous l 'eau. Tous les 
s t éganopodes con t r ibuen t s i n g u l i è r e m e n t à la 
destruction des poissons, aussi les c o n s i d è r e - t - o n 
comme des oiseaux de la plus nuis ible e s p è c e , 
sans tenir compte des avantages dont quelques- ! 

uns sont pour nous. Le P é r o u leur doi t la plus 
grande partie de ses revenus. Rs donnent de l 'oc 
cupa t ion depuis des a n n é e s d é j à à toute une flotte 
nombreuse ; car « ces oiseaux si p r o p r e s , » don t 
Scheffel a c é l é b r é avec juste raison l 'heureuse 
puissance de digest ion, produisent le p r é c i e u x 
guano, et cependant nous ne voyons que leur 
v o r a c i t é . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les s t é g a n o p o d e s por
tent p r é j u d i c e à nos poissons dans les cours d'eau 
de nos cont inents , mais en m ê m e temps ils d é 
posent des t r é s o r s sur les rochers d é s e r t s ; pour 
le reste, i ls ne nous procurent que de minces p r o 
f i t s . Nous tenons en cap t i v i t é quelques-unes des 
e s p è c e s , c o m m e objets de c u r i o s i t é , nous enlevons 
les œ u f s et les jeunes des autres pour nous en 
n o u r r i r ; mais est-ce b ien la peine d'attacher de 
l ' impor tance à de pareils avantages? D ' u n autre 
c ô t é , les Chinois dressent à la chasse des poissons 
une e s p è c e de cet o r d r e ; les Arabes se nour r i s 
sent de la chair d é t e s t a b l e des autres, et en f in les 
insulaires d u Sud ut i l i sent les longues plumes 
de la queue de l ' u n d'eux : m a l g r é cela, nous le 
r é p é t o n s , ce n'est pas la peine de parler des 
avantages que l ' homme ret ire des s t é g a n o p o d e s . 

L E S P I S C A T R I C I D E S — PISCATRICES. 

Die Fischerslôsser. 

C a r a c t è r e s . — Nous r é u n i s s o n s sous le n o m i 
de p i s c a t r i c i d é s deux groupes d'oiseaux, q u i 1 

é v i d e m m e n t appar t iennent à la m ê m e f a m i l l e , 
quoique la f o r m e du bec paraisse les é l o i g n e r . 
Tous deux se c a r a c t é r i s e n t par la f o r m e é l a n c é e 
de leur corps; l eu r cou cou r t ; l eur t ê t e grosse ; 
leur bec c u n é i f o r m e , l ong , d r o i t ou l é g è r e m e n t 
r e c o u r b é ; leurs palmatures é t r o i t e s ; leurs ailes 
longues et s u r a i g u ë s , la p r e m i è r e r é m i g e é t a n t 
la plus longue ; leur queue large, e f f i l ée en 
coin, c o m p o s é e de douze à quatorze pennes; 
leur plumage abondant, dont les couleurs chan

gent avec les â g e s . 
La charpente osseuse q u i , d ' a p r è s les recher

ches de Wagner , p r é s e n t e les signes c a r a c t é r i s t i 
ques des s t é g a n o p o d e s , t é m o i g n e cependant 
d'une certaine p a r e n t é avec les oiseaux p é l a 
giens; les os d u bec sont a l l o n g é s ; une fa ible 
membrane f o r m e lac lo i son des yeux,e t la colonne 
ver téb ra le se compose de dix-sept v e r t è b r e s cer
vicales larges et courtes, de h u i t v e r t è b r e s 
dorsales et d 'autant de v e r t è b r e s caudales; le 

s t e rnum est long , l é g è r e m e n t é c h a n c r é en ar
r i è r e et b o m b é . Beaucoup de leurs os ont des 
cav i t é s a é r i e n n e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On peut COn 
s i d é r e r les p h a ë t o n s comme les plus parfaits des 
s t é g a n o p o d e s ; ils sont en m ê m e temps oiseaux 
de l ' O c é a n , quo iqu ' i l s ne s ' é l o i g n e n t g u è r e 
volont iers des cô t e s , ou qu ' i l s y r e tou rnen t , 
pour le moins , t r è s - r é g u l i è r e m e n t le soir. Rs 
d é p l o i e n t au vol toute leur puissance d 'ac t ion , 
car ils sont tou t aussi peu adroits à la nage que 
propres à la marche. Quant à leur n o u r r i t u r e , 
q u i consiste p r inc ipa lement en poissons et en 
c é p h a l o p o d e s , ils s'en emparent en plongeant de 
haut , ce dont ils s 'acquit tent admirab lement . 

Sociables comme la p lupar t des p é l a g i e n s , i ls 
se r é u n i s s e n t , à la saison des amours , en plus 
ou moins grandes troupes et vont s 'installer, pour 
se reprodui re , dans des î les i so lées et le moins 
f r é q u e n t é e s possible. Rs r é g n e n t en m a î t r e s abso
lus sur quelques-uns de ces domaines; ils n ' e m 
ploient pas la violence pour chasser les autres o i -
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seaux de mer, mais les contraignent à s 'éloigner 
par leur innombrable mul t i tude . Quelques es
pèces construisent, sur la terre nue, un simple 
n id de varech ; d'autres recherchent les cavités 
et les crevasses des rochers. La ponte n'est o rd i 
nairement que d'un œuf, que les deux parents 
couvent alternativement. Ils nourrissent et é lè
vent en commun leurs petits. 

Usages et p rodu i t s . — Ces oiseaux ne sont 
pas sans in té rê t pour l 'homme. Comme ils ne 
cherchent leur nourr i ture qu'en pleine mer, ils 
ne peuvent ê t re nuisibles en r i e n ; tandis qu'ils 
sont utiles parleurs œuf s , par leurs plumes qui 
peuvent servir à d i f férents emplois, el surtout 
par l'engrais qu'ils déposent sur les îles à guano. 
On ne peut les habituer à la capt ivi té , bien 
qu'on puisse les conserver vivants pendant un 
certain temps. 

LES PHAËTONS — PHAËTON. 

Die Ti opikvôgel, the tropic Birds. 

Linné donna le nom de phaëton (fils du soleil), à 
un oiseau que les navigateurs nomment oiseau 
du tropique, parce qu ' i l apprend au mar in que 
le navire qu i le porte a atteint la zone torr ide , 
zone qu ' i l abandonne bien rarement pour les 
rég ions t e m p é r é e s du globe. S'il s'y éga re , s'il 
est vrai , par exemple, qu'on l 'ait r encon t r é non 
lo in d'Helgoland, le fait est absolument acciden
tel , et l'oiseau qui a d o n n é le nom au genre m é 
rite é g a l e m e n t bien celui sous lequel les naviga
teurs le connaissent. 

C a r a c t è r e s . — Les phaë tons se distinguent 
par des formes assez massives et une petite 
ta i l le ; par un bec plus long que la t ê t e , com
p r i m é l a t é r a l emen t , à a rê te l é g è r e m e n t con
vexe, p o i n t u , den te lé au bord des maxi l 
laires, et a r m é d'un crochet imperceptible; des 
jambes faibles; les doigts an té r i eu r s et pos té 
rieurs rel iés par une membrane é t ro i t e ; les ailes 
longues; une queue composée de douze ou de 
quatorze pennes, les deux m é d i a n e s é tan t t r è s -
a l longées et t rès -é t ro i tes , tandis que les autres 
sont courtes et larges, leurs barbes é t an t bien 
développées ; enfin un plumage abondant et de 
couleur claire. 

Ce genre comprend deux espèces parfaitement 
distinctes. 

LE PHAËTON ÉTHERÉ — PHAËTON MTHEREVS. 

Der Tropikvogel, the tropic Bird. 

C a r a c t è r e s . — Le p h a ë t o n é thé ré ou à queue 
blanche, Y oiseau du tropique des navigateurs (/?</. 

196), a la tê te , le cou et la partie infér ieure du 
corps blancs, l égè remen t nuancés de rose, et on
dulés de no i r ; les côtés du corps et le manteau 
m a r q u é s sur un fond blanc de lignes transversales 
in f léch ies ; les ailes noires et bordées de blanc ; 
l 'œil brun ; le bec rouge-corail ; les pieds d'un 
jaune foncé . La longueur de cet oiseau est, d'a
près les mesures de Bennett, de 80 cent, sur les
quels 47 cent, appartiennent aux longues pennes 
de la queue, les autres n'en ayant que 16; l'en
vergure est de l m , 1 2 . 

LE PnAÉTON A QUEUE ROUGE — PHAËTON 
PHOENICURUS. 

Der rothschwànzige Tropikvogel, the red-tailed tropic 
Bird. 

C a r a c t è r e s . — Le plumage du phaëton à 
queue rouge est aussi d 'un blanc soyeux nuancé 
de rose ; une bande noire, transversale, part de 
l 'œil et finit en pointe de r r i è re l u i ; i l a les plu
mes des épau les et des flancs d'un noir foncé ; 
les tiges des r émiges de l'avant-bras noires 
jusque vers la po in te ; les deux pennes centrales 
de la queue blanches à la naissance, puis,jà par
tir de là, d 'un beau rouge foncé , avec la tige 
noire ; l 'œil brun-noir , le bec rouge-écarlate, 
bo rdé à sa naissance d'un bleu pâle ; l'astragale 
d'un bleu tendre ; les doigts et la membrane in-
terdigitale noirs. Cet oiseau mesure 2 m , l l de 
long, 2m ,33 d'envergure; la longueur des plus 
longues pennes de la queue est de 31 cent., 
celle des autres de 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des p h a ë t o n s . — 
Toutes les mers s i tuées entre les tropiques don
nent asile aux p h a ë t o n s . L 'espèce à queue blan
che pa ra î t ê t re plus commune sur la mer Atlan
tique, tandis qu'on rencontre l 'espèce à queue 
rouge plus souvent sur l 'océan Pacifique. Ce qui 
n ' e m p ê c h e pas les deux espèces de se montrer 
sur l 'une et l 'autre de ces mers. 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e des phaè'tons. 
— On rencontre habituellement les phaëtons 
dans le voisinage des côtes , cependant le con
traire peut aussi avoir l i e u ; ainsi Lesson les vit 
par des nuits tranquilles, qu 'éc la i ra i t la lune, 
voler tout aussi activement que le jour , et Ben
nett en rencontra en mer, au mois d'avril , à mille 
lieues au moins de la terre ferme. Les marins 
admettent en généra l que leurs courses s'éten
dent à une distance de trois cents lieues en mer. 

Je n'ai jamais vu qu'une fois des phaëtons, 
dans la partie mér id iona le de la mer Rouge, mais 
je ne pus pas les observer longtemps. Tous les 
voyageurs qui ont le plus souvent l'occasion de 
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les voi r s 'accordent à a d m i r e r l eur b e a u t é et leur 
g r â c e . « La p r e m i è r e impression que vous fa i t 
l 'oiseau des t ropiques, d i t Tschud i , n'est pas 
p r é c i s é m e n t celle d 'un oiseau de mer ; on croi t 
bien p l u t ô t r e c o n n a î t r e en l u i un habi tant des 
cô tes , é g a r é dans l ' i m m e n s i t é du vaste O c é a n . » 
« A u c u n oiseau, é c r i t P ô p p i g , ne vole avec au
tant de g r â c e que c e l u i - c i ; on d i ra i t q u ' i l nage 
et se repose dans les airs ; car, sans mouvement 
apparent des ailes et sans bouger le corps, i l s ' é 
lève à des hauteurs prodigieuses ou s ' é t e n d sur 
les couches d 'a ir , comme sur une surface solide. 
Ce n'est que l o r s q u ' i l est o c c u p é à p ê c h e r ou à 
suivre u n navire , qu 'on le voi t passer de ce re
pos à des mouvements rapides et fac i les ; i l des
cend en d é c r i v a n t de vastes courbes et ne cesse 
de voler autour d u navire. Souvent i l plane si 
haut qu un œ i l non e x e r c é ne peut le d is t inguer : 
c'est sur tout dans ces occasions q u ' i l j u s t i f i e le 
j o l i n o m q u ' i l por te . I l est t r è s - r a r e de le voi r 
nager. » Bennet t expr ime son enthousiasme en 
ces termes : « Les oiseaux du tropique appar
t iennent incontes tablementaux plus jol is oiseaux 
de mer et s o u l è v e n t l ' admira t ion g é n é r a l e , quand 
le soleil se j oue dans leurs admirables couleurs. 
Leurs habitudes sont aussi douces et aimables 
que leur vol est gracieux, et c'est u n v é r i t a b l e 
plais ir que d 'admirer leurs é v o l u t i o n s . Les na 
vires semblent souvent a t t i rer l eu r a t t en t ion ; ils 
s'en approchent, les entourent , descendent d u 
haut des airs en spirales de plus en plus é t r o i t e s , 
se balancent alors, un cer ta in temps, à une petite 
hauteur, et vont m ê m e , mais ra rement , se poser 
sur les vergues. Quand i ls ne sont pas i n q u i é t é s , 
ils accompagnent souvent les navigateurs des 
jours entiers, j u s q u ' à ce que le b â t i m e n t ai t d é 
passé leur c i rconscr ip t ion ou q u une autre cause 
les force à s'en é l o i g n e r . Toute leur puissance de 
mouvement se d é p l o i e dans la p ê c h e aux pois
sons. Comme les grands s t e r n i d é s , ils se balan
cent sur la m ê m e place, guet tent avec a t tent ion 
ce qu i se passe au-dessous d'eux et fonden t tout à 
coup, les ailes d é p l o y é e s , et presque perpendi
cula i rement , sur l 'eau, avec tan t de force qu ' i l s 
disparaissent et s 'enfoncent à une p ro fondeu r de 
quelques pieds, ce q u i n é c e s s i t e un grand t ra 
vail des ailes et des jambes pour se relever. 
Nut ta l a f f i r m e qu 'on les voi t t r è s - s o u v e n t chas
ser avec beaucoup d'adresse les poissons volants. 
Bennett a t r o u v é aussi dans leur estomac des dé 
t r i tus de c é p h a l o p o d e s . 

La saison de la ponte varie selon la posi
t ion des î les o ù elle s ' o p è r e . D ' a p r è s Bennet t , 
elle commence dans le voisinage de l 'Aus t ra l i e , 

en a o û t e t e n s e p t e m b r e ; d ' a p r è s W e d d e r b u r n e t 
H u r d i s , en mars et en av r i l , aux î les Bermudes, 
e t a u x î l e s B a h a m a à p e u p r è s à la m ê m e é p o q u e . 
Ces oiseaux p r é f è r e n t certaines î les aux autres, 
et p a r t i c u l i è r e m e n t celles que l ' h o m m e ne f r é 
quente pas. On a r e m a r q u é que là où ils ne sont 
pas d é r a n g é s , i ls d é p o s e n t tout s implement l eu r 
œ u f par ter re , sous d ' é p a i s f o u r r é s ; tandis qu ' i l s 
choisissent les excavations et les crevasses des 
rochers dans les îles f r é q u e n t é e s . Chaque cou
ple ne pond qu 'un seul œ u f , dont le fond est d 'un 
brun-chocola t assez clair , que r e l è v e n t des taches 
et de petits points plus ou moins grands et d ' un 
b r u n plus ou moins f o n c é . Le m â l e et la femel le 
couvent tous deux et avec tant de zè le qu ' i ls ne 
s'envolent pas à l ' a r r i vée d 'un h o m m e , et qu ' i l s 
se contentent de chercher à se d é f e n d r e avec leur 
bec : ils finissent m ê m e quelquefois par devenir 
agressifs. Les ind iv idus qu i couvent par terre 
qu i t ten t leur œ u f à m i d i , tandis que ceux q u i ont 
choisi des excavations p o u r nicher , couvent à 
cette m ê m e heure de m i d i . Les petits, d ' a p r è s 
Bennett , ressemblent plus à une houppe à p o u 
drer q u ' à un oiseau : ils sont ronds comme une 
balle et recouverts d 'un abondant duvet , d 'une 
grande souplesse et d 'une b lancheur de neige. 
Plus tard , i ls r e v ê t e n t l eur l ivrée de p remier â g e . 
Us sont alors t a c h e t é s , et ce n'est q u ' à la suite de 
plusieurs mues que leur plumage devient d'une 
blancheur absolue. C'est à la t r o i s i è m e a n n é e 
qu'apparaissent ces belles couleurs roses, en 
m ê m e temps que poussent les longues pennes 
de la queue. 

Les habitants des î les de la R é u n i o n et d'autres 
î les de l ' o c é a n Pacif ique du Sud se parent de 
ces pennes, qu' i ls est iment beaucoup. Comme 
i l leur est t r è s -d i f f i c i l e de se les p rocure r , ils ont 
d é c o u v e r t u n moyen t r è s - i n g é n i e u x pour en 
venir à leurs fins : ils at tendent la saison de la 
ponte, s 'emparent alors des p h a ë t o n s dans leur 
n id , leur ar rachent les p lumes , puis leur rendent 
la l i b e r t é . C'est absolument le m ê m e p r o c é d é 
qu 'emplo ien t les E u r o p é e n s de l ' î le Maur ice . 

C a p t i v i t é . — Robinson garda en vie u n 
p h a ë t o n , une semaine envi ron , en le n o u r r i s 
sant d'entrailles de d i f f é r e n t s poissons, q u ' i l 
mangeai t avec a v i d i t é . Quand i l voula i t mar
cher, i l é t e n d a i t les ailes et se dandina i t avec 
beaucoup de d i f f i c u l t é p o u r avancer. Parfois i l 
poussait un c r i t r emblan t comme celui du p i n 
gouin ; d'autres fois i l i m i t a i t le c r i d u g o é l a n d . 
U morda i t et blessait t r è s - d o u l o u r e u s e m e n t de 
son bec tranchant . 
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L E S F O U S — SULA. 

Die Tôlpely the Gannets. 

Caractères. — Les fous sont plus forts et en 
m ê m e temps plus é lancés que les p h a ë t o n s . Ils 
ont le bec plus long que la tê te , fendu jusqu'au 
delà des yeux, robuste, épais à la base, droi t , 
conique, finement den te lé en scie sur les bords ; 
la mandibule s u p é r i e u r e fléchie à la pointe, 
les branches de la mandibule in fé r i eu re d i v i 
sées jusque près de l ' e x t r é m i t é ; des tarses 
courts et épa i s ; des ailes a l longées , s u r a i g u ë s , 
la p r e m i è r e r é m i g e é tan t la plus longue ; la queue 
c o m p o s é e de douze pennes, effilée en forme de 
coin ; la face et la gorge nues. 

LE FOU BLANC — SULA ALBA 

Dtr Seerabe, the Solan-Goose. 

Caractères. — Le fou blanc, nommé aussi 
ou de Bassan, est tout blanc, à l 'exception des 

p remiè re s r é m i g e s , qui sont d'un noir tirant sur 
le b run ; le sommet de la tê te et la partie posté
rieure du cou sont n u a n c é s de jaune. Dans le 
jeune âge , le dos est brun-noir , tacheté de blanc 
en dessus, m a r q u é et pointi l lé de taches fon-
ées , sur un fond clair en dessous. L œil est jau
ne, le bec b l e u â t r e , le pied vert, la peau nue de 
la gorge, noire. Cet oiseau mesure de 99 cent, à 
i " , 05 de long , de 1% 98 à 2 m , 04 d'envergure; 
la longueur de l'aile est de 57 cent., celle de la 
queue de 27 cent. 

La femelle se distingue, du mâle par sa taille 
un peu plus petite. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
mers de l ' h émi sphè re du Nord , depuis le 70° de 
latitude, sont h a b i t é e s , vers le sud, presque 
usque dans le voisinage du tropique, par notre 
oiseau ; plus bas, i l est r emp lacé par des oiseaux 
de la m ê m e famil le . Le fou blanc est très-
commun en Islande et aux îles Fé roë , aux Or-
cades et aux Hébr ides , plus rare sur les côtes de 
Norwége . I l se montre i so lément dans l'Allema
gne du Nord , en Hollande et en France; on le 
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Fig. 197. La Frégate aigle. 

\ 

trouve en grand nombre sur les c ô t e s de l ' A m é 
rique et aussi dans la part ie septentrionale du 

Pacifique. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le f o u blanc 

semble t é m o i g n e r une certaine p r é d i l e c t i o n 
pour quelques î les ou pour des points d é t e r m i 
nés de la c ô t e . Quand i l le peut , i i passe la n u i t 
sur la terre f e r m e , d 'habi tude sur des rochers 
élevés et e s c a r p é s q u i surgissent au m i l i e u de la 
mer et d 'où sa vue peut s ' é t e n d r e au l o i n . 11 
semble avoir des p r é f é r e n c e s , car i l t i en t t o u t 
p a r t i c u l i è r e m e n t à certaines î les p l u t ô t q u ' à 
d'autres qu i paraissent ê t r e dans les m ê m e s con
ditions. 11 d é p l o i e tous ses talents au vol ; i l nage 
rarement, et p e u t - ê t r e ne le f a i t - i l que pour 
se reposer u n peu . E n dehors de la saison de la 

W e , i l ne f r é q u e n t e la terre fe rme que pour y 
dormir . L a statir in dro i te semble le f a t iguer , 
ou du moins i l p a r a î t t r è s - g a u c h e dans celte po
sition. Sa m a n i è r e de marcher peut à peine 
s'appeler u n dandinement , et son mode de na 
ger n en d i f f è r e pas beaucoup non plus , m a l g r é 
ses puissantes pa lmatures , car i l se laisse pous-
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ser par le vent p l u t ô t que de ramer ; au besoin, 
cependant, i l se sert de ce dernier mode de lo 
comot ion . Sa m a n i è r e de voler, moins c a r a c t é 
r i s t ique que celle des p é t r e l s et autres oiseaux 
grands voi l iers , est cependant t r è s - r e m a r q u a b l e . 
A p r è s quelques coups d'ailes v ivement r é p é t é s , 
le fou glisse pendant u n ce r ta in temps dans les 
airs avec la r a p i d i t é d'une flèche; i l ne plane pas 
à la m ê m e place, mais prend les a t t i tudes les 
plus v a r i é e s : t a n t ô t i l f i le avec r a p i d i t é , t o u t à 
coup i l t ou rno ie , puis vol t ige et de nouveau 
tourne en cercle, se meu t et repart sans donner 
de coups d'ailes, plane presque sur la surface de 
l 'eau, puis s 'é lève à des hauteurs prodigieuses. 
Comme u n vra i p longeur q u ' i l est, i l ne prend 
sa proie qu ' au v o l ; à cet effet , i l se p r é c i p i t e 
d 'une certaine hauteur sur l 'eau et y p é n è t r e 
avec une tel le force q u ' i l se brise quelquefois la 
t ê t e sur des r éc i f s c a c h é s . Son c r i consiste en 
intonat ions b r è v e s , s a c c a d é e s et criardes, qu 'on 
peut rendre approx imat ivement par les sy l la 
bes : rab, rab, rab. Les jeunes c r i en t de la ma
n i è r e la plus d é s a g r é a b l e . Quant à ses f a c u l t é s 
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intellectuelles, nous pouvons l u i appliquer ce 
que nous avons dit , un peu plus haut, de tous 
les oiseaux de mer en géné ra l . Les fous n'ont 
pas l'occasion d'apprendre à conna î t re l 'homme, 
et se conduisent souvent, à son éga rd , de façon à 
m é r i t e r le nom qu'on leur a d o n n é ; car ils sont 
comme affolés quand ils ne se trouvent plus sur 
la mer, et autorisent ainsi bien des appréc ia 
tions qui ne sont pas toujours fondées . Les 
poursuites successives des hommes ne semblent 
pas les rendre beaucoup plus prudents. Ils se 
montrent m é c h a n t s envers d'autres oiseaux et 
les mordent; quand ils sont en grandes t r o u 
pes, les querelles et les coups de bec se succè 
dent sans in te r rup t ion . Leur bec puissant est 
une arme si terrible qu'ils n 'ont à redouter au
cun oiseau de mer ; cependant ils sont inquié tés 
par les f r éga tes et les stercoraires parasites qu i 
les obligent à rendre la nourr i ture qu'ils ont 
prise. 

Quand on a vu des fous dans le voisinage de leur 
nid , on comprend qu'ils parviennent à élever de 
véri tables montagnes de guano. Dans les îles 
qu'ils ont choisies, ils se r éun i s sen t par centai
nes de milliers e l par mil l ions, à tel point qu'ils 
recouvrent l i t t é ra l emen t toute la monlagne. 
« Leurs volées obscurcissent les rayons du soleil, 
c l leurs clameurs é tou rd i s sen t celui qu i s'appro
che de leurs nids. » Les fous apparaissent sur 
ces îles vers la lin d 'avr i l et les d é s e r t e n t vers le 
mois d'octobre. Les nids sont si r a p p r o c h é s en 
certains endroits, qu ' i l est presque impossible de 
passer entre eux. Les premiers nids qu'ils cons
truisent sont t r è s - g r a n d s , les autres pet i ls ,car 
les couples les derniers a r r ivés doivent se con
tenter de constructions t rès - s imples , au mil ieu 
des nids des premiers occupants. 

Ces nids qu i ne trahissent en rien un ca rac t è re 
particulier de construction, sont faits d'herbes 
en t remêlées pê l e -mê le et de varech. Chaque 
femelle ne pond qu 'un seul œuf, relativement 
petit, à surface c ré tacée , blanc lorsqu ' i l vient 
d 'ê t re pondu, mais passant au jaune sale ap rès 
une longue incubation. Cette teinte leur est i m 
pr imée par les ma t i è res qui entrent dans la com

position du nid . Dans les premiers jours de ju in , 
on trouve des jeunes venant d 'éclore ; à la fin 
de ju i l l e t , ils ont atteint la moi t ié de leur crois
sance, quoiqu'ils soient toujours recouverts de 
leur duvet court et b l anc - j aunâ t r e . « En 1821, 
dit Faber, je me trouvai à cette époque aux Ma-
noë occidentales et je gravis la petite île ro
cheuse sur laquelle cette espèce nichait. Jeu
nes et vieux c o m m e n c è r e n t , à mon arrivée, une 
discordante musique, qui consistait en un seul 
c i i , un arr rauque et dur; cependant ils ne se 
dép lacè ren t pas et je pus prendre à la main au
tant de vieux et d é j e u n e s que je voulus. Les nids 
é ta ient se r rés les uns contre les autres, mais les 
restes re je tés de poissons et d'autres aliments de 
ce genre, avaient rendu le sol si glissant, que je 
faill is tomber sur les pentes de l 'écueil. Chose re
marquable, le tiers des nids à peu près contenait 
des œuf s a l térés que les vieux couvaient néan
moins; bien plus, t r o m p é s par leur instinct de 
nourr i r les jeunes, qu'ils attendaient à cette épo
que, ils avaient vomi de la nourri ture tout aussi 
bien devant les œufs pourris que devant ceux qui 
ne l 'é ta ient pas et qui contenaient des poussins. 
Ce fu t pour moi un spectacle très-intéressant 
qne de voir des bandes de fous se livrer sans in
terrupt ion à la p ê c h e . Quand ils avaient rempli 
leur estomac de nourr i ture , ils volaient vers leurs 
petits. C'est à la f in d ' aoû t , à Grimso, seulement 
à la Saint-Michel, que les petits sont couverts de 
plumes et qu'i ls sont alors presque plus grands 
ou du moins plus gras que leurs parents. Les ha
bitants en prennent tant qu'ils peuvent pour en 
faire des salaisons. » 

Chasse. — A Saint-Kilda, on organise tous ' 
les ans, contre lesjeunes, une chasse en règle qui 
d é g é n è r e en vér i table boucherie, car on tue tout 
ce qu'on peut atteindre. On recueille dans des 
bateaux ceux que l 'on a tués , et on les porte au 
m a r c h é d 'Edimbourg ou d'autres villes, où ils 
trouvent toujours beaucoup d'acheteurs 

C a p t i v i t é . — Je n'ai jamais vu de fous cap
tifs qu'au Jardin zoologique d'Amsterdam, où 
leur air malheureux m'a laissé une triste im
pression. 

L E S T A C H Y P É T I D É S — TACHYPETES. 

Dit Fregattvôgel, the Frigate-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les t achypé t idés sont cer tai
nement les plus nobles des s t é g a n o p o d e s . Ils 
ont pour ca rac t è re s g é n é r a u x la mandibule i n 

fé r ieure r e c o u r b é e , à l ' ex t rémi té , dans le sens de 
la mandibule s u p é r i e u r e ; des tarses à moitié 
recouverts par les plumes des jambes; des mena-
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branes interdigi tales é c h a n c r é e s au centre et i 
ne s ' é t e n d a n t pas j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é des doigts ; 
une queue p r o f o n d é m e n t fourchue . 

Cette f ami l l e ne repose que sur le genre su i 

vant. 

LES FRÉGATES — TACEYPETES. 

Caractères. — Indépendamment des attributs 
de là f ami l l e , les f r é g a t e s on t encore l ' appare i l 
du vol t r è s - d é v e l o p p é ; le corps a l l o n g é ; le cou 
fort ; la t ê t e de grosseur moyenne ; le bec une 
fois et demie plus long que la t ê t e , un peu é la rg i 
à la base, plat au sommet , à bords entiers, et 
fendu jusqu'au-dessous des yeux ; des ailes t r è s -
longues, é t ro i t e s , suraigiies ; une queue t r è s -
longue et c o m p o s é e de douze pennes ; les pieds 
courts, mais robustes, garnis d'ongles pointus et 
fortement r e c o u r b é s , ce lu i du do ig t m é d i a n , 
dentelé en f o r m e de peigne sur le bo rd in te rne ; 
un plumage t rès - l i s se et l u s t r é sur la t ê t e , le cou 
et le dos; la gorge et le t o u r des yeux nus. 

Quand on é t u d i e les organes internes, on 
est f r a p p é de la l é g è r e t é du squelette et de 
l ' é tendue de la puissance respiratoire ; ce qu i 
attire surtout l ' a t t en t i on , c'est le sac l a ryng ien , 
qui peut se r e m p l i r d 'a ir ou se vider à la vo lon té 
de l 'oiseau. 

LA FRÉGATE AIGLE — TACUYPETES AQUILVS. 

Der Fregatlvogel, the Friyate-Bird. 

Jamais oiseau n'a mérité comme celui-ci le 
nom d'aigle de mer (fig. 197). 

C a r a c t è r e s . — Le p lumage du m â l e , à l ' âge 
adulte, est d 'un no i r t i r an t sur le b r u n , à la t ê t e , 
à la gorge, sur les reins et sur la po i t r ine ; d 'un 
vert à reflets m é t a l l i q u e s et pu rpur ins , n u a n c é de 
gris sur les ailes et de b r u n â t r e sur les pennes de 
l ' h u m é r u s et sur les rectr ices. L ' œ i l est b r u n 
foncé ou brun-gr is ; les orbites sont d 'un bleu 
pourpre ; le bec est bleu c la i r à la base, blanc 
au mi l i eu et couleur de corne f o n c é e à l ' ex t r é 
m i t é ; le gosier est d ' un rouge-orange; le p ied , 
l é g è r e m e n t r ouge -ca rmin à la part ie s u p é r i e u r e 
et orange en dessous. Cet oiseau mesure l m , ! 2 
de long, 2 m , 3o d ' enve rgure ; la longueur de 
l'aile est de 68 cent., celle de la queue de 49 cent. 
Le. poids de l 'oiseau est envi ron de 3 l ivres . 

La femelle se d is t ingue sur tout par ses c o u 
leurs moins vives et moins br i l lan tes , et par son 
plumage plus ou moins blanc sur la po i t r ine . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La f r é g a t e a 
à peu p r è s la m ê m e aire de dispersion que le 

p h a é t o n é t h é r é et s ' é t e n d de la m ê m e m a n i è r e 
sur les mers s i t u é e s en dedans des tropiques ; 
mais ne s ' é l o i g n e pas autant que l u i de la c ô t e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Ce n'est 
qu 'except ionnel lement que l 'on rencontre la 
f r é g a t e à cent quarante lieues et m ê m e à deux 
cents lieues au large ; hab i tue l lement elle ne 
s ' é lo igne pas de la cô t e à plus de trente ou de 
quarante lieues, et y re tourne à chaque change
ment de temps. A u lever de l 'aurore , elle qu i t te 
la place où elle a d o r m i et gagne la mer , t a n t ô t 
en d é c r i v a n t des courbes dans les airs , t a n t ô t en 
se dir igeant contre le vent. E l le p ê c h e j u s q u ' à 
ce qu'elle soit r a s s a s i é e et revient sur la terre 
fe rme l'estomac et le pharynx rempl i s . Son 
retour a l ieu avant m i d i quand le temps me
nace; s inon, seulement dans les heures de l ' a 
p r è s - m i d i . Gosse d é s i r a n t c o n n a î t r e l 'heure à 
laquelle cet oiseau ar r iva i t à une place q u ' i l 
avait choisie pour y d o r m i r , s'y rend i t la pre
m i è r e fois au m o m e n t du coucher d u s o l e i l , 
mais ce ne f u t pas assez tô t , car d é j à les f r é 
gates, les fous et les p é l i c a n s s ' é t a i en t p e r c h é s 
et dormaien t . 

Toute la compagnie se leva à l ' a r r i v é e du na
turaliste ; les f r é g a t e s s ' e n v o l è r e n t i m m é d i a t e 
ment vers la mer, en d é c r i v a n t dans les airs 
leurs courbes gracieuses et ne reparurent que 
lorsque r é g n a la plus c o m p l è t e o b s c u r i t é . Peu 
de jours a p r è s , Gosse se rendi t à cette place 
entre trois et quatre heures ; mais d é j à , - à ce 
momen t , les f r é g a t e s é t a i e n t r é u n i e s en grand 
nombre et avaient par c o n s é q u e n t d é j à satisfait 
leur a p p é t i t . 

A u d u b o n et d'autres naturalistes s'accor
dent à regarder la f r é g a t e comme l'oiseau de 
mer q u i vole avec la plus grande vitesse. 
Quelque rapides que soient les sternes et les 
mouettes, la f r é g a t e n ' é p r o u v e aucune d i f f i cu l t é 
à les d é p a s s e r . « L ' au tou r , le faucon voyageur 
et le gerfaut , que j e c o n s i d è r e comme les plus 
rapides des f a l c o n i d é s , se voient f o r c é s de pour
suivre leur v i c t ime une lieue quelquefois avant 
de s'en emparer, tandis que la f r é g a t e se lance 
du hau t des airs, avec la r a p i d i t é de l ' é c l a i r , sur 
l'oiseau qu'el le a v u , l u i coupe toute retrai te et 
l 'oblige à rendre la proie q u ' i l vient de fa i re et 
d'avaler. » El le surveil le tout p a r t i c u l i è r e m e n t 
les marsouins et les dauphins , a f f i rme ce m ê m e 
auteur, les suit quand ils sont à la poursui te des 
poissons volants, et cherche à s 'emparer d 'un 
de ces poissons au m o m e n t o ù ils sortent de 
l ' eau ; elle les poursui t aussi sous l 'eau, en 
fondant dessus. L a f r é e a t e laisse parfois r e t o m -
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ber une ou deux fois un poisson dont el'e s'est 
e m p a r é e et qu'elle n'a pas saisi convenablement 
pour pouvoir l'avaler, mais elle se préc ip i te à 
sa suite, le rattrape avant q u ' i l ait t ouché 
l'eau, et cherche à le mieux prendre. Souvent 
les f réga tes tournent en cercle des heures ent iè
res dans les airs, avec la légèreté et l'aisance 
de l 'autour ou de l 'aigle; souvent elles se plaisent 
à décr i re les courbes et les évolut ions les plus 
é t o n n a n t e s . Ce n'est qu'en prenant leur essor 
qu'elles donnent lentement quelques coups d'ai
les. «Leur s ailes longues et é t ro i tes , di t le prince 
de Wied , supportent longtemps le vol le plus ra
pide; la t e m p ê t e , i l est vrai , les chasse, et ce
pendant je les ai vues lutter contre elle et se 
maintenir longtemps dans les airs. » Ces oiseaux 
ne savent pas se tirer d'affaire sur la terre ferme 
et ne paraissent guè re plus habiles à la nage, du 
moins ne les a-t-on jamais vus nager. Ils ne peu
vent prendre leur essor du pont d 'un navire ; et 
sur un terrain plat et sablonneux, i l leur est i m 
possible de f u i r devant un ennemi ; aussi ne se 
reposent-ils que sur les arbres qui leur don
nent assez de champ pour leur permettre de 
s'envoler. I l est rare de les entendre pousser 
un c r i , Audubon est le seul naturaliste qui les 
ait entendus croasser. La finesse de leurs sens 
doit ê t re cons idé rab le , d ' ap rès les affirmations 
unanimes de tous les observateurs, et c'est sur
tout la vue qui est merveilleuse. Une f réga te 
qu i vogue dans les airs, doit , dit-on, r econna î t r e 
le plus petit poisson qu i nage à la surface des 
eaux, ou du moins dominer c o m p l è t e m e n t une 
vaste é t e n d u e . Leur puissance de vue ressem
blerait donc à celle de beaucoup d'oiseaux de 
proie. L'intelligence des f régates ne para î t pas 
des plus remarquables, cependant elle leur suffi t 
pour distinguer leurs amis de leurs ennemis et 
se développe par l ' expé r i ence . D'ordinaire, cet 
oiseau ne se montre pas farouche, quoiqu ' i l se 
tienne à une certaine distance des hommes, dont 
i l se méf ie . Cependant i l observe soigneusement 
les barques des p ê c h e u r s , les suit, et au moment 
où ils retirent leurs filets, les entoure de si près 
qu'on peut l'abattre d'un coup d'aviron. U ne se 
p réoccupe des autres animaux qu'en tant qu'ils 
peuvent l u i ê t r e de quelque u t i l i t é . Audubon af
f i rme q u ' i l attaque le fou et le pél ican e l les 
p e r s é c u t e j u s q u ' à ce qu'ils rejettent les proies 
qu'ils ont faites, tandis que d'autres naturalistes 
s 'é lèvent contre celle vieille croyance. Le prince 
de W i e d dit aussi qu ' i l a vu les f réga tes souvent 
seules ou à deux, é lo ignées de quelques lieues 
de la mer, planer au-dessus des lacs ou des 

marais et disputer dans les airs une proie aux 
rapaces. Quand i l est poussé par la fa im, cet oi
seau perd tout sentiment de crainte et se préci
pite, par exemple, dans les villages, sur des 
poissons ou des morceaux de viande qu' i l voit à 
la surface de l'eau, ou se r éun i t en bandes à 
d'autres oiseaux de son espèce, pour détacher 
tout ce qu ' i l peut d'une charogne qui est pous
sée vers les bords. Les couleurs bariolées pa
raissent produire une impression particulière sur 
l u i . Chamisso nous raconte que les frégates se 
lançaient , comme sur une proie, sur les bande-
rolles bar io lées de son vaisseau ; et Bennett as
sure avoir vu la m ê m e chose. Les frégates atta
quées se d é f e n d e n t du reste avec courage, et 
vont m ê m e , comme Tschudi nous l'a appris, 
j u s q u ' à attaquer de forts chiens. D'après Ben
nett, i l leur arrive souvent de se disputer long
temps avec les fous, de les saisir avec leurs 
griffes et de tomber avec eux du haut des airs 
jusque dans l'eau. 

Les poissons volants semblent constituer la 
nourr i ture principale de notre oiseau, cepen
dant i l ne déda igne pas un pelit vertébré quel
conque. Audubon le soupçonne de voler les 
petits pél icans dans leur nid ; d'autres préten
dent qu ' i l s'empare des petits passereaux. Quant 
aux poissons, comme nous l'a raconté Gosse, i l 
ne les prend pas seulement avec le bec, mais les 
saisit t r è s - souven t avec ses griffes et les porte 
ensuite à son bec. 

Dans les rég ions septentrionales des circons
criptions qu'elles visitent, les frégates viennent 
travailler à leurs nids, à peu près vers le milieu 
de mai . Elles se rendent dans le voisinage d'îles 
où elles se reproduisent déjà depuis des années, 
et occupent toutes les places convenables, au 
nombre quelquefois de cinq cents paires ou 
m ô m e plus. On en voit quelques-unes décrire 
des cercles, des heures en t iè res , à de grandes 
hauteurs au-dessus des îles, tandis que les au-
ti es s'occupent à construire leurs nids. Les vieux 
nids sont remis à neuf. De petites bûches dé
tachées des arbres, ou enlevées des nids aban
donnés , ou m ô m e ramassées sur l'eau, sont les 
ma té r i aux qu'elles emploient et qu'elles coor
donnent avec un certain art. D'ordinaire, les 
nids sont construits du côté de l'arbre qui re
garde la mer, et de p r é f é r e n c e sur les arbres 
dont la cime surplombe l'eau ; quelques-uns 
sont placés à l 'enfourchement des grands 
troncs, d'autres encore au sommet; et assez 
souvent plusieurs nids sur le m ê m e arbre. La 
couvée cons is te ,d 'après Audubon,en deux ou trois 



L E S H A L I É I D Ë S . 855 

œuf s à coqu i l l e é p a i s s e , d'une longueur de 6 cent. 
5 m i l l . et d 'une é p a i s s e u r de a cent, et d e m i ; 
ils sont d 'un blanc t i r an t sur le ver t et souvent 
te in tés par les m a t i è r e s q u i sont dans le n i d . La 
queue et les ailes des v ieux q u i couvent sortent 
hors du n i d d 'un pied et quelquefois plus. I l est 
probable que les deux parents par t ic ipen t à l ' i n c u 
bation ; quant au m â l e , i l est cer tain q u ' i l couve ; 
et Bennett c ro i t q u ' i l se d é v o u e à la c o u v é e plus 
que la femel le . Les jeunes naissent r e v ê t u s d 'un 
duvet b l a n c - j a u n â t r e , et paraissent d 'abord n'a
voir pas de pieds. Us demeurent t r è s - l o n g t e m p s 
dans le n i d , car le d é v e l o p p e m e n t de leur appa
rei l de vol se fa i t lentement . 

D ' a p r è s Bryan t , les f r é g a t e s n ichent parfois 
sur les rochers nus et en compagnie des fous. 
Sur un rocher de l ' î le Bahama, i l y avait à 
peu p r è s deux cents paires, dont les nids é t a i e n t 
si p rès les uns des autres, que tous ces nids se 

t rouvaien t dans une c i r c o n f é r e n c e de 10 à 14 m è 
tres. A u m i l i e u des f r é g a t e s i l n 'y avait pas de 
fous , mais tout au tour i l s'en t rouva i t des m i l 
l iers. B ryan t put prendre avec la m a i n des j e u 
nes et des v ieux , presque sans les effaroucher . 
A p r è s un coup de fus i l ils s ' é l e v è r e n t , i l est v r a i , 
dans les airs, en poussant des cris é t o u r d i s s a n t s , 
mais rev inren t n é a n m o i n s a u s s i t ô t à leurs n ids . 
D'à p r è s les a f f i rma t ions de ce natural iste, chaque 
c o u v é e est d 'un seul œuf . 

C a p t i v i t é . — Nous ne savons r ien de p r é c i s 
sur la c a p t i v i t é de ces oiseaux. On a p u en garder 
quelques-uns vivants , mais combien de temps 
ont - i l s s u p p o r t é la perte de la l i b e r t é ? c'est ce 
que nous ne savons pas. U n oiseau q u ' é l e v a i t 
Chamber la in , se mon t r a i t t r è s - v o r a c e et m é 
chant ; c'est à peine s ' i l souffrai t ce lui q u i le 
nourr issai t . U at taquai t les enfants et les ani
maux qu i l 'approchaient . 

L E S H A L I É I D É S — H ALI EL 

Die Se/iarben, the Cormorants. 

C a r a c t è r e s . — La f ami l l e la plus r iche en es
pèces , p a r m i les s t é g a n o p o d e s , est r e p r é s e n t é e 
par les h a l i é i d é s ou cormorans , oiseaux fac i le 
ment reconnaissables aux c a r a c t è r e s suivants : 
corps t r è s - a l l o n g é ; é p a i s et c y l i n d r i q u e ; cou 
long o u t r è s long, svelte ou m i n c e ; t ê t e pe t i t e ; 
bec de longueur moyenne , ef f i lé , d ro i t ou forte
ment r e c o u r b é en c r o c h e t ; tarses courts ; doigts 
grands, c o m p r i m é s sur les cô t é s ; ailes m é d i o c r e 
ment a l l o n g é e s , s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e r é m i g e 
é t an t o rd ina i rement la plus l o n g u e ; queue com
posée de douze ou de quatorze pennes, de l o n 
gueur moyenne, a r rondie . Les h a l i é i d é s ont en
core pour c a r a c t è r e s d is t inc t i f s , des r é m i g e s et des 
rectrices t r è s - d u r e s , à barbes larges et é t r o i t e _ 
ment r é u n i e s , à tiges fortes mais flexibles; t o u t e s 

les autres p lumes courtes et a d h é r e n t e s ; celles 
du ventre l u s t r é e s et soyeuses, celles d u dos 
t r è s - d u r e s , courtes et d i s p o s é e s en é c a i l l e s les 
unes au-dessus des autres. 

La charpente osseuse, d ' a p r è s les recherches 
de Wagner , p r é s e n t e les c a r a c t è r e s communs 
aux s t é g a n o p o d e s , su r tou t re la t ivement à la la r 
geur du c r â n e et à la posi t ion du t r o u occ ip i ta l . 
La cloison i n t e ro rb i t a i r e est t ou t à f a i t p e r c é e 
à j o u r ; u n os p y r a m i d a l , t r i angula i re , q u i s'ar
t icule avec la par t ie é c a i l l e u s e de l 'occ ip i ta l , 
est d i r i g é hor izonta lement en a r r i è r e , d'une ma
n i è r e c a r a c t é r i s t i q u e . 

La colonne v e r t é b r a l e se compose de dix-sept 
ou d i x - h u i t v e r t è b r e s cervicales, de h u i t v e r t è b r e s 
dorsales et de sept ou h u i t v e r t è b r e s caudales. 
Le s te rnum est long et large ; cont ra i rement à 
ce qu i existe chez les s t é g a n o p o d e s que nous 
avons é t u d i é s j u s q u ' i c i , le squelette des h a l i é i d é s 
of f re t r è s - p e u d'os q u i aient des cav i t és a é r i e n 
nes. La langue est petite ; la naissance du pha
rynx , é l a r g i e sous fo rme de sac l a ryng ien ; le 
jabot , assez d é v e l o p p é ; le g é s i e r , mince et ar
r o n d i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencon
tre des h a l i é i d é s dans toutes les part ies du globe, 
et ils vivent tout aussi fac i lement sur la mer que 
sur les eaux douces. Certaines e s p è c e s habi ten t 
les hautes r é g i o n s d u N o r d , mais le plus grand 
nombre se trouve dans les zones t e m p é r é e et 
tor r ide du globe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'hab i ta t 
des h a l i é i d é s est v a r i é ; car, tandis que les uns 
s ' é l o ignen t rarement de la mer et s ' a r r ê t e n t sur 
des é c u e i l s , les autres habi tent les marais riches 
en roseaux ou en arbres et les m a r é c a g e s , p r è s 
des petites r iv i è res et autres cours d'eau sembla
bles, et s ' é g a r e n t accidentel lement sur les bords 
de la m e r . Us suivent le cours des grands f l e u 
ves, à plusieurs lieues dans l ' i n t é r i e u r des terres, 
a iment p a r t i c u l i è r e m e n t à r ô d e r dans les env i 
rons et n ichent en s o c i é t é . Les e s p è c e s du Nord 
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é m i g r e n t r é g u l i è r e m e n t , les autres sont simple
ment de passage. Parmi les s t éganopodes , les 
ha l ié idés se distinguent pa r t i cu l i è r emen t par 
leurs allures sur l'eau. Ce sont les plongeurs les 
plus parfaits de cet ordre, et ils ne sont nullement 
maladroits à un autre point de vue. Sur la terre 
ferme, ils se meuvent lourdement et en se dan
dinant, tandis qu'ils le font avec une certaine 
adresse dans les branches des arbres ; ils volent 
plus rapidement qu'on ne pourrait le croire, 
quoique le vol paraisse t r è s - f a t igan t pour eux. 
Ils restent dans l'eau le plus longtemps possi
ble et nagent avec une facil i té et une éner
gie qui excitent l ' é t onnemen t de l'observateur. 
Quant à leurs autres qual i tés , i l n'y a rien de 
remarquable à dire. Us ont les sens développés ; 
ils sont prudents, intelligents et r u s é s , mais en 
m ê m e temps querelleurs, turbulents , m é c h a n t s 
et d iss imulés au s u p r ê m e degré ; ils vivent en 
paix entre eux, i l est vrai , mais ce n'est que 
parce qu'ils savent que toute attaque est aussitôt 
r epoussée avec é n e r g i e : ils maltraitent tous les 
autres oiseaux, ou du moins cherchent à les 
tourmenter , à les p e r s é c u t e r , et abusent de 
leur force dans ces circonstances. 

Leur act ivi té continuelle correspond à leur 
voraci té qu i , pa ra î t - i l , est unique en son genre. 
Tous les hal ié idés mangent aussi longtemps 
qu'ils le peuvent, et, l'estomac ple in , se lan
cent encore avec avidité sur la proie qui s'offre 
à leurs regards, ils ne se reposent, à ce qu ' i l 
semble, que pour pouvoir p ê c h e r et manger de 
nouveau, et ne s ' a r r ê t en t que lorsqu'ils font la 
toilette de leur plumage ou bien qu'i ls dorment. 
L 'é las t ic i té de leur pharynx leur permet d'avaler 
de t r è s - g r a n d s poissons, qui disparaissent avec 
une rap id i t é prodigieuse, ce qui les oblige à 
rempl i r de nouveau leur estomac. Dans les pays 
hab i t é s par l 'homme, on ne peut les tolérer , 
car ils font les plus grands dégâts dans les 
p ê c h e r i e s ; tandis qu'en mer leur voraci té les 
rend utiles, du moins sur certains points, car les 
impô t s qu'ils pré lèvent en poissons ils les rendent 
en guano. 

Toutes les espèces de la famil le nichent en 
compagnie et forment dans certaines circons
tances des colonies qui comptent plusieurs m i l 
liers de couples. Les nids se trouvent tan tô t sur 
des îles rocheuses, et alors dans les cavités, les 
crevasses, les excavalions et sur les corniches; 
t an tô t sur les arbres, et parfois au nombre de 
trente à quarante sur le m ê m e arbre. Quand ils 
sont rédui ts à construire e u x - m ê m e s , ils r é u n i s 
sent quelques grosses branches et les recouvrent 

n é g l i g e m m e n t de varech ou d'autres herbes. 
Les nids ne sont presque jamais secs; ils sont 
souvent si humides que les œufs se trouvent 
dans une véri table fange. La ponte est ordinaire
ment de deux ou de quatre œ u f s , relativement 
t r ès petits et al longés, à coquille épaisse, d'un 
blanc ve rdâ t r e , sans tache, que dissimule une 
couche c ré tacée j e t ée sur tout l 'œuf. Les deux 
parents couvent à tour de rôle avec une grande 
ass idui té , ou p lu tô t un véri table entêtement, 
car ils ne se laissent pas dé loger facilement. L'un 
et l'autre apportent abondamment de la nour
r i ture à leurs petits. Ces derniers viennent au 
monde à peu près nus ; ce n'est que quelque 
temps après qu'ils se revê ten t d'un duvet court 
et foncé , et ce n'est que lorsqu'ils ont pris la 
moi t ié de leur taille qu'i ls se recouvrent de plu
mes. Us restent longtemps dans leur nid, puis 
suivent à l'eau les vieux, qui leur apprennent à 
p ê c h e r et qu i les abandonnent ensuite à eux-
m ê m e s . 

C a p t i v i t é . — Les ha l ié idés , en captivité, pré
sentent le plus grand i n t é r ê t ; i l fauttoutefois les 
tenir sur une p ièce d eau séparée , ou du moins 
ne les mê le r qu 'à des oiseaux de force égaie. 
Us sont plaisants par la diversi té de leurs atti
tudes, dont chacune a quelque chose de parti
culier, et par la rap id i té , la vivacité et l'adresse 
avec lesquelles ils font la chasse à tout ce qui 
est vivant et mangeable. On peut aussi avec 
beaucoup de soins arriver à les faire reproduire ; 
mais ces soins demandent un amateur qui ne 
recule pas devant les dépenses onéreuses que 
nécessi te leur entretien. 

LES ANH1NGAS — PLOTUS. 

Die Schlangenhalsvôgel, the Darters. 

Je classe les anhingas à côté des cormorans. 
Ces deux genres dont se compose la famille se 
distinguent parfaitement par la forme du bec 
et du cou. Leurs autres carac tè res , et particu
l i è r e m e n t leurs organes internes, ont une telle 
simili tude que je suis ob l igé de considérer la 
division que les naturalistes anglais se sont plu 
à é tabl i r , comme dénuée de tout fondement. Les 
anhingas sont des cormorans par leur forme 
et par leurs couleurs, de m ê m e qu'ils le sont par 
leurs m œ u r s et leurs habitudes. 

C a r a c t è r e s . — Les anhingas ont pour carac
tères un corps t rès -a l longé ; un cou d'une lon
gueur ex t raordina i re ; une tê te petite, plate; 
un bec long, droi t , mince, fusiforme, et très-
pointu , à bords tranchants, dentelés vers l'extré-



L ' A N H I N G A D E L E V A I L L \ N T . 8 l 1 

m i t é ; des jambes t r è s à l ' a r r i è r e du corps ; des 
tarses courts , gros, f o r t s ; des doigts larges; des 
ailes courtes s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e r é m i g e 
é t an t la plus l o n g u e ; une queue longue , com
posée de douze pennes r é s i s t a n t e s , é l a r g i e s à la 
pointe, t r è s i lexibles. 

La s t ructure in terne p r é s e n t e , d ' a p r è s les re
cherches d ' A u d u b o n , tous les c a r a c t è r e s de celle 
des cormorans , avec la seule d i f f é r e n c e que le 
c r â n e est beaucoup plus pet i t et plus a l l o n g é et 
que les v e r t è b r e s cervicales, par l eur f o r m e al
longée , rappel lent celles des h é r o n s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Dans ces der
niers temps, on a d i s t i n g u é plusieurs e s p è c e s 
d'anhingas, appartenant chacune soit à l ' A m é r i 
que, soit à l ' A f r i q u e , au sud de l 'Asie ou à la 
Nouvelle-Hollande. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — TOUS Ont 
non-seulement une f o r m e et des couleurs ana
logues, mais encore des habitudes semblables ; 
aussi serait- i l d i f f i c i l e d ' é t a b l i r p a r m i eux des 
divisions b a s é e s sur des d i f f é r e n c e s de m œ u r s . 

L'ANHINGA VULGAIRE — PLOTUS ANHINGA. 

Die Anhinga, the Darter. 

Caractères. — Cette espèce, la plus ancien
nement connue, a la t ê t e , le cou et toutes les 
parties i n f é r i e u r e s d 'un no i r v e l o u t é , b r i l l an t 
d 'un é c l a t v e r d â t r e , t a c h e t é de b run gris à l'oc
ciput et sur le f r o n t , et m a r q u é de petites taches 
claires sur le dos et de plus grandes sur la par
tie s u p é r i e u r e des ailes ; les é p a u l e s et les sus-
alaires r a y é e s l ong i tud ina lemen t de b lanc ; les 
r é m i g e s et les rectrices n o i r â t r e s ; ces d e r n i è r e s 
d 'un b r u n gris t i r an t sur le blanc vers la po in te ; 
l 'œil rouge-orange f o n c é ; le bec b run-g r i s à la 
mandibule s u p é r i e u r e , et b r u n - r o u g e t i ran t sur 
le jaune à la mand ibu le i n f é r i e u r e , la gorge d'un 
rouge de chair t i r an t sur le jaune et parfois d 'un 
jaune sale ; les tarses d 'un brun-jaune sale à la 
face in te rne , d 'un brun-gr i s sale à la face ex
terne. Cet oiseau mesure 95 cent, de long , 
l m , 2 2 cent, d ' envergure ; la longueur de l 'ai le 
est de 35 cent . ; celle de la queue, de 27. 

Chez la femel le , la t ê t e , le d e r r i è r e d u cou et 
les reins sont brun-gr is , le dessous d u corps est 
d'un rouge t i r an t sur le jaune c la i r , avec le ven

tre d 'un no i r b r u n â t r e . 

L'ANHINGA DE LE VAILLANT — PLOTUS 
LEVAILL AÏS TU. 

Der Schlangeuhalsvogel, the Snake-Bird. 

Caractères.—LvanhingadeLeVaillant(/?^. 198), 
est d 'un n o i r u n i f o r m e à la partie i n f é r i e u r e , avec 
le cou couleur rou i l l e ; i l a une raie b r u n - n o i r â t r e , 
q u i des yeux descend sur les cô t é s du cou ; une 
autre raie blanche l 'accompagne en-dessous ; le 
plumage d u dos est b r u n de r o u i l l e ; les r é m i g e s 
sont noires ; les rectrices sont de m ê m e couleur,, 
avec la pointe plus c la i re . L 'œi l est d 'un jaune 
rouge ou m é t a l l i q u e ; les places nues de la t ê t e sont 
d 'un vert j a u n e ; le bec est couleur de corne, les 
pieds sont d 'un gris v e r d â t r e . Cet oiseau mesure 
uû cent, de l o n g , l m , 1 3 d 'envergure; la l o n 
gueur de l 'aile est de 35 cent . , celle de la queue 
de 26. 

Chez la femel le , toutes les couleurs sont moins 
vives, quoique son plumage ne d i f f è r e pas nota
b lement de ce lu i du m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des a n h i n g a s . 
— L 'anh inga vulgaire habite l ' A m é r i q u e du 
Sud, depuis la F lor ide , la Louis iane, l 'A labama, 
la Géorg ie et la Caroline, jusqu 'au Paraguay ou 
jusqu'au C h i l i ; i l s e mont re parfois le l ong du 
cours septentrional du Mississipi et parvient j u s 
que dans les environs des Natchez. L ' anh inga 
de Leva i l l an t appartient à l ' A f r i q u e et s'y ren
contre sur les cours d'eau s i t u é s au sud d u 
15 e d e g r é de la t i tude, jusqu 'au cap de Bonne-
E s p é r a n c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e des a n h i n g a s . 
— Les deux e s p è c e s que nous venons de d é c r i r e , 
et leurs c o n g é n è r e s d'Asie et d 'Aust ra l ie v i 
vent, s inon exclusivement, d u moins de p r é f é 
rence, sur les eaux douces et non sur la mer . 
Tschudi p r é t e n d , i l est v r a i , qu 'on rencontre 
quelquefois l ' anhinga vulgaire sur la haute mer , 
où i l p ê c h e en bandes de v ing t à t rente ind iv idus 
de son e spèce ; mais i l nous f a i t douter de l'exac
t i tude de son assertion par la descript ion q u ' i l 
donne de la m a n i è r e de p ê c h e r de l 'oiseau. A u 
dubon a f f i rme f o r m e l l e m e n t n 'avoir jamais v u 
d'anhinga sur la m e r ; et si cette a f f i r m a t i o n ne 
d é t r u i t p a s l ' a s s e r t i o n d e T s c h u d i : « que l 'anhinga 
est t r è s - c o m m u n sur toutes les baies t r a n q u i l 
les des cô t e s occidentales de l ' A m é r i q u e du S u d » , 
d u moins prouve-t-elle suf f i samment que notre 
oiseau p r é f è r e l 'eau douce. Tous les naturalistes 
sont, du reste, d 'accord sur ce po in t . 

J'ai r e n c o n t r é bien souvent l 'anhinga d e L e N a i l -
lant dans m o n voyage au N i l Blanc et au N i l Bleu , 
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et j ' a i passé bien des heures et des j o u r n é e s à 
é tud ie r sa man iè r e de chasser ; cependant je n'ai 
pu l'observer avec autant de détai ls qu 'Audu
bon l'a fait pour l 'anhinga vulgaire. Je dois 
donc, dans ce qui va suivre, m'abriter sous l 'au
tori té des communications de ce naturaliste, en 
tant qu'elles concordent avec mes propres ob
servations. 

Les anhingas habitent les fleuves, les lacs et 
les marais, dans les environs desquels se t rou 
vent des arbres, surtout quand, au mi l ieu de 
ces cours d'eau, i l y a des îles boisées . Ils qu i t 
tent les arbres le matin et commencent leur 
chasse, puis y reviennent pour y dormir ou s'y 
reposer;c'est sur des arbres que se trouve d'ha
bitude leur n id . Cependant i l leur arrive quel
quefois de se reposer, comme les cormorans, 
sur des rochers, mais c'est seulement quand ils 
ne peuvent trouver d'arbre. Les merveilleux ma
rais du sud des É ta t s -Un i s , d'une si prodigieuse 
richesse en animaux, ou les fleuves et les lacs 
f o r m é s parles pluies, de l 'Afr ique centrale, de 
l'Asie mér id iona le et de la Nouvelle-Hollande, 
suffisant à tous les besoins de la vie, sont f ré 
quen t é s par un grand nombre d'anhingas. On ne 
peut pas dire que ces oiseaux soient aussi socia
bles que les cormorans, car on n'en voit presque 
jamais plus de dix à vingt r é u n i s ; cependant, ils 
se tiennent ensemble volontiers à c inq, et m ê m e 
j u s q u ' à huit sur une m ê m e partie de lac, d ' é tang 
ou de r ivière , et souvent plusieurs de ces petites 
familles se réunissent le soir sur les arbres qui 
leur offrent l 'abri p ré fé ré pour dormir . Pendant 
la saison de la ponte, ils se r é u n i s s e n t sur les 
places favorables en nombre encore plus grand. 

U n'est presque pas possible de trouver un 
nom mieux choisi que celui d'oiseau à cou de ser
pent, que les Hottentots ont d o n n é aux anhingas. 
Leur cou rappelle rée l lement le serpent, et non-
seulement i l en p résen te l'aspect, mais encore i l 
se meut d'une m a n i è r e analogue. Quand l'oiseau 
nage entre deux eaux, i l se transforme l u i -
m ê m e en serpent, et quand i l se p répa re à se 
dé fendre ou à attaquer un ennemi, i l lance 
son cou en avant avec une rap id i té tellement 
foudroyante, qu'on ne peut s ' empêche r de penser 
à l'attaque de la v ipère . 

Tous les anhingas dép lo ien t leur puissance 
d'action sur l 'eau; ce sont des nageurs consom
més , et des plongeurs plus parfaits encore. Un 
cormoran n'est qu 'un maladroit aup rè s d'eux. 
Us l 'emportent sur tous, du moins dans leur or-
i r e , quoiqu ' i l me paraisse dif f ic i le qu'ils soient 
Jépassés par aucun autre nageur ou plongeur. 

Lorsqu'ils peuvent pêche r sans être distraits 
et qu'ils se sentent en sûre té , ils nagent en 
enfonçan t à moit ié leur corps au-dessous de 
la surface ; mais sitôt qu'ils aperçoivent un 
homme ou un animal dangereux , ils s'immer
gent si p r o f o n d é m e n t qu ' i l n'y a plus que leur 
cou mince qui se montre à la surface. Par ce 
moyen, l'anhinga se soustrait aux regards avec 
une rapidi té prodigieuse ; on peut parfaitement 
passer devant lu i sans le voir, lors même 
qu ' i l se trouve sur un cours d'eau tout à fait 
découver t . Quand i l se trouve au milieu des 
joncs ou des buissons, i l n'a pas grand effort à 

j faire pour é c h a p p e r à l 'œil le plus perçant. Quand 
j i l se voit poursuivi , i l enfonce aussitôt son corps 
| dans l'eau et plonge, ce qu ' i l fait avec un mer-
| veilleux talent. I l ne s'aide pas de ses ailes en 
| plongeant, bien qu ' i l les tienne à quelque dis-
l tance du corps, mais rame avec les jambes et 

se dirige avec la queue. U se meut avec une telle 
, rap id i té , une telle aisance et une telle sûreté, 

q u ' i l dépasse m ê m e le poisson le plus rapide. I l 
parcourt des é t endues de plus de 60 mètres en 
moins d'une minu te ; i l paraî t m ê m e que sous 
l'eau i l avance plus qu 'à la surface. Sur la terre 
ferme, l 'anhinga semble se mouvoir avec une 
grande diff icul té ; i l se dandine et chancelle, 
mais marche relativement encore assez vite. 
A u mi l ieu des branches d'arbres, i l déploie une 
adresse incontestable, car i l ne se contente pas 
de se tenir sur les branches, mais sait aussi se 
dép lacer , bien qu'alors i l soit obligé d'employer 
ses ailes déployées pour conserver son équilibre, 
et de se servir de son bec comme de point d'ap
pu i . 

Le vol des anhingas ressemble à un tel point à 
celui des cormorans qu ' i l arrive de confondre 
les deux genres d'oiseaux. Ce vol paraît se 
faire avec effort, et n é a n m o i n s i l est très-rapide 
el se soutient longtemps. L'anhinga de Levail-
lant rase la surface des eaux de très-près, en se 
tenant autant que possible à la même hauteur. 
Quand i l veut gagner un arbre, i l s'élève en 
courbes rapides j u s q u ' à la hauteur de cet arbre, 
voltige un moment autour, et s'y pose. Veut-il 
passer d 'un cours d'eau à un autre, i l s'élève par 
de f r é q u e n t s coups d'ailes j u s q u ' à une hauteur 
assez cons idé rab le , plane en rond, utilise la di
rection du vent pour gagner la hauteur désirée 
et continue alors son vol . Pendant la saison des 
amours, i l s 'élève, d ' ap rè s Audubon, à des hau
teurs si cons idérables qu ' i l échappe quelquefois 
à l 'œil , et décr i t en se jouant des courbes, pen
dant des heures en t iè res . Aux heures de midi, il 
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se repose, à la m a n i è r e des cormorans, sur des 
branches s è c h e s ou sur les î l es rocheuses d u 
fleuve, d é p l o i e les ailes et s ' é v e n t e avec elles de 
temps en temps, comme pour se r a f r a î c h i r . T o u t 
anhinga q u i vo i t un de ses c o n g é n è r e s dans cette 
position, ne manque jamais de se r é u n i r à l u i : 
c'est pourquo i une place choisie pour l ieu de 
repos, au m i l i e u d u fleuve, est couverte , d 'hab i 
tude, à certaines heures, par plusieurs anhingas 
qu i la signalent de l o i n . Ces oiseaux t iennent à 
ces places avec autant d ' e n t ê t e m e n t q u ' à celles 
qu'ils choisissent pour d o r m i r et auxquelles ils 
reviennent tou jour s , m ê m e lorsqu 'on les en a 

chassés plusieurs fois . 
Pour leurs autres q u a l i t é s , les anhingas ne 

p r é s e n t e n t de s imi l i t ude qu'avec les cormorans . 

Les instincts des membres des deux genres sont 
plus ou moins identiques. Les anhingas ne se 
mont ren t sociables qu'envers des indiv idus 
de leur e s p è c e , car lorsqu ' i l s se t rouvent avec 
des p é l i c a n s , des cormorans , des f r é g a t e s , ou 
qu ' i l s se m ê l e n t à des h é r o n s à l ' é p o q u e de la 
ponte, ils s'en t iennent un peu à l ' é c a r t , t ou jou r s 
r é u n i s entre eux, et ne suivent en r i en la ma
n i è r e d 'agir de ces compagnies . Les ind iv idus 
d 'une m ê m e bande semblent vivre en paix entre 
eux, quoique leur excessive jalousie a m è n e 
quelquefois des batail les, ou pour le moins des 
querelles. I ls se t i ennent t r è s en garde de 
l ' homme ou d'autres ê t r e s dangereux; en dehors 
desl ieux qu ' i l s f r é q u e n t e n t , ils s o n t t r è s - p r u d e n t s , 
et quand ils se voient poursuivis , ils deviennent 

I V — 418 
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s ingu l i è r emen t déf iants ; ce qui dénote chez eux 
beaucoup de jugement. 

Les anhingas p è c h e n t à la man iè r e des cormo
rans, c 'est-à-dire en plongeant; ils poursuivent 
le poisson par de rapides mouvements de rames, 
et lorsqu'ils sont à por t ée , s'en emparent en por
tant vivement le cou en avant. En pleine mer, 
d 'après Tschudi, ils se p réc ip i t en t avec la plus 
grande vitesse sur les poissons, mais ne se po
sent que t r è s - r a remen t sur les flots, et s 'élèvent 
aussitôt avec leur proie, qu'ils dévoren t en vo
lant. Je ne veux point cont rô le r l'exactitude de 
celte assertion. I l est vrai que les anhingas re
viennent r é g u l i è r e m e n t à la surface avec la 
proie qu'ils ont faite et qu'ils l'avalent auss i tô t . 
Us ont besoin de beaucoup de nourr i ture , car 
leur voraci té est s i n g u l i è r e m e n t grande. Us 
peuvent toutefois, comme les autres oiseaux de 
proie et les oiseaux p ê c h e u r s , supporter de 
longs j e û n e s . D'habitude, cependant, ils ne sont 
pas rédu i t s à l'abstinence et peuvent satis
faire c o m p l è t e m e n t leur avidi té . Un ami d ' A u -
dubon, Bachman, constata, qu'un anhinga 
q u ' i l tenait en capt ivi té avait d igé ré en une 
heure et demie un é n o r m e poisson de 24 cent. 
de long et de 5 cent, et demi de d i a m è t r e , 
qu ' i l avait eu de la peine à avaler ; et ce 
vorace s téganopode engloutit encore dans 
la m ê m e m a t i n é e trois autres poissons de la 
m ê m e taille à peu p r è s . Quand on l u i p résen ta i t 
de petits poissons de 8 cent, de long, i l en pre
nai t quarante et plus à la fois . Les anhingas ne 
paraissent point é tab l i r de d i f fé rence entre les 
espèces variées de poissons, et i l est t rès -pro
bable que, comme les cormorans, ils ne déda i 
gnent pas non plus les petits ver tébrés , lesjeunes 
oiseaux; i l est probable m ê m e qu'ils mangent 
certains animaux inver tébrés . 

Tous les anhingas, lorsqu'ils le peuvent, n i 
chent sur des arbres, sinon sur des îles ro 
cheuses, et aussi près que possible de l'eau. 
« Le nid de l 'anhinga, dit Audubon, est p lacé 
de di f férentes m a n i è r e s , parfois dans des buis
sons t r è s - p e u élevés , à peine à hu i t ou dix pieds 
au-dessus de la surface de l'eau, parfois aussi 
sur la cime d'un grand arbre, dans le voisinage 
ou au mi l i eu d 'un cours d'eau. Dans la L o u i . 
siane et dans le Mississipi, la plupart des nids 
se trouvent sur de hauts cyprès e n t o u r é s d'eau 
de toutes parts, ou qu i s 'é lèvent au voisinage 
i m m é d i a t de l'eau. I l arrive souvent de ne ren
contrer qu'un nid sur un arbre, mais parfois 
ce nid est au mi l ieu d'une colonie de plusieurs 
centaines ou de plusieurs mil l iers de h é r o n s . 

Le nid mesure à peu près 66 cent, de d i a m è t r e ; 
i l est peu profond, ressemble à celui des cor
morans et se compose d'une première couche 
de branches sèches et de rameaux avec leurs 
feuilles, sur laquelle reposent une seconde cou
che de mousse, des racines molles et autres 
mat iè res analogues. La saison de la ponte ne 
semble pas co ïnc ider avec une époque déter
minée de l ' a n n é e ; Bachman trouva encore des 
œufs en j u i n , et Audubon, déjà à la fin de fé
vrier. Une couvée est de trois ou quatre œufs,. 
semblables à ceux des cormorans. Ils ont la 
forme d'un ovoïde al longé et paraissent blanchâ
tres, parce qu'une couche cré tacée recouvre le 
fond de la coquille, qui est d'un bleu clair. Les 
jeunes sont couverts, dans les quinze premiers 
jours de leur existence, d'un duvet brunâtre , 
et ressemblent beaucoup à de jeunes cormo
rans. Leurs parents dégorgent devant eux les 
aliments dont ils les nourrissent et sont salués 
à leur arr ivée par de petits sifflements. A l'ap
proche d'un ennemi, ils s'enfoncent dans le 
nid et ne sautent à l'eau que dans les cas de 
grande urgence. Trois semaines après la nais
sance, les pennes des ailes et de la queue se 
montrent ; ce n'est qu ' ap rè s qu'elles sont pres
que ar r ivées à tout leur développement que les 
plumes de la poitrine et en général celles de la 
partie in fé r i eu re du corps percent à travers le 
duvet. Ils ne vont à l'eau qu'alors qu'ils savent 
déjà voler parfaitement. 

Chasse. — Dans les rég ions écartées, peu fré
quen tées par l 'homme, les anhingas se mon
trent si peu farouches, que leur chasse ne p ré 
sente aucune di f f icul té . On cherche à découvrir 
l 'arbre sur lequel ils dorment, on se place dessous 
pendant l 'après- m i d i et on attend l'arrivée des 
oiseaux. A u coup de fusi l , tous ceux qui n'ont 
pas été atteints tombent, comme foudroyés, dans 
l'eau, plongent et ne reparaissent que çà et là, 
le cou au-dessus de la surface, puis se choisissent 
d'habitude des places suffisamment dissimulées 
par les roseaux et les buissons. Au Brésil, le 
prince de W i e d se l ivra , de son bateau, à la 
chasse de l 'anhinga. Le chasseur se couchait 
dans sa barque et la laissait suivre tranquille
ment le cours du fleuve, j u s q u ' à ce qu'il arrivât 
à po r t ée convenable d 'un oiseau posé sur l'eau, 
puis faisait feu avec toute la rapidi té possible. 
Le t i r des anhingas à la nage offre beaucoup 
d ' incert i tude; i l coû te cons idé rab lemen t de pou
dre et de plomb et n'est suivi que t rès - ra rement 
de succès , car tandis que le corps est assez bien 
à l 'abr i du coup de feu, on n'a pour point de 
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mi re que le cou mince de l 'oiseau. Dans l ' A f r i q u e 
centrale, cette chasse peut p r é s e n t e r encore des 
d é s a g r é m e n t s à un autre po in t de vue, comme 
je l 'a i appris à mes d é p e n s ; mais j ' a i d é j à ra
c o n t é celte his toire (tome I I , p . 773). 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , les anhingas, en
t o u r é s de quelques soins, se compor ten t tout 
aussi bien que les cormorans. Comme eux, ils 
s 'apprivoisent vite et t é m o i g n e n t , lorsqu 'on les 
a pris jeunes, un certain at tachement pour 
l ' homme. A u d u b o n v i t deux de ces oiseaux q u i 
suivaient l eur m a î t r e , et à q u i l ' on put permet t re 
plus tard d'aller à l eur g r é sur les cours d'eau 
voisins, car ils revenaient r é g u l i è r e m e n t à la 
m ê m e heure . Des deuxjeunesque Bachman avait 
pris dans leur n i d , le plus f o r t du t r e m p l i r l ' o f f ice 
de p è r e nou r r i c i e r vis-à-vis de son f r è r e plus 
jeune, et i l paraissait s 'acquitter de ce soin avec 
beaucoup de p la i s i r ; t ou jour s es t - i l q u ' i l permet
ta i t au pe t i t de l u i enfoncer son bec dans le go
sier et d'en re t i re r les poissons q u ' i l avait ava lés . 
Tous deux é t a i e n t si a p p r i v o i s é s et si a t t a c h é s à 
leur m a î t r e , qu ' i l s en devenaient impor tuns . 
Dans les commencements , Bachman por ta i t sou
vent son prisonnier sur un é t a n g et le j e t a i t à 
l 'eau, mais i l remarqua, à sa grande surprise, que 
l 'anhinga regagnait aussi vite que possible le 
bo rd , absolument comme s ' i l e û t c ra in t son é l é 
ment . Ce ne f u t que plus ta rd q u ' i l perd i t cetle 
aversion. D é j à , dans son t r è s - j e u n e â g e , l 'anhinga 
se m o n t r a i t p le in de courage et d'audace ave c 
d'autres an imaux ; les coqs et les dindons, dans 
la cour, l ' é v i t è r e n t b i e n t ô t avec crainte , et m ê m e 
les chiens ne se hasardaient pas à l 'approcher, 
car i l ne manqua i t j amais , quand i l en t rouvait 
l 'occasion, de donner un bon coup de bec. De
venu plus grand, l 'oiseau a l la i t tous les jours 
à l ' é t a n g voisin pour y p ê c h e r , puis revenait de 
nouveau , s'envolait sur les branches é levées et 
s'y asseyait soit pour se chauffer au soleil , soit 
pour d o r m i r . Le f r o i d semblai t l u i ê t r e excessi
vement d é s a g r é a b l e , et pour s'y soustraire, i l a l 
l a i t à la cuisine et se p l a ç a i t p r è s du feu ; i l se 
battai t avec les chiens et m ê m e avec le cuisinier 
pour avoir la mei l l eure place à la c h e m i n é e . 
Quand i l y avait d u sole i l , i l d é p l o y a i t ses ailes, 
enf la i t ses plumes et paraissait t ou t r é j o u i par la 
chaleur. I l a r r iva par hasard qu ' on ne l u i donna 
pas sa n o u r r i t u r e , pendant deux j o u r s ; i l s'en 
mont ra t r è s - i r r i t é , couru t dans la cour en pour 
suivant les domestiques de ses cr is , et donna de 
petits coups de bec à ceux q u i passaient à sa 
p o r t é e , comme s ' i l eut vou lu leur rappeler leur 
n é g l i g e n c e . 

L E S C O R M O R A N S — PHALACROCORAX. 

Die Scharlen, the Cormorants. 

Caractères. — Les cormorans se distinguent 
p r inc ipa lement des anhingas par leur s t ruc ture 
plus massive et les formes va r i é e s de leur bec; 
ce dernier est de longueur moyenne, c o m p r i m é , 
a r rond i en dessus, s i l l o n n é sur les cô t é s de la 
mandibule s u p é r i e u r e , et f o r t emen t r e c o u r b é 
en crochet à l ' e x t r é m i t é , les deux mandibules 
ayant la m ê m e i n f l e x i o n ; ils ont des tarses f o r t s , 
des ailes courtes, s u b a i g u ë s , la t r o i s i è m e r é m i g e 
é t a n t la plus longue; une queue cour te , c o m p o s é e 
de douze à quatorze rec t r ices ; u n plumage sem
blable à ce lu i des anhingas, mais moins abon
dant sur le dos. 

LE CORMORAN ORDINAIRE — PHALACROCORAX 
CARBO. 

Der Kormoran, the common Cormorant. 

Le cormoran ordinaire, vulgairement : cormo
ran de glace ou d'arbre, corbeau de mer (fig. 199), 
mesure de 95 cent, j u s q u ' à 1 m è t r e de l o n g ; 
de l m , 6 5 j u s q u ' à l m , 7 0 d ' envergure ; la l o n 
gueur de l 'aile est de 38 à 40 cent. , celle de la 
queue de 17 à 19. I l a le dessus de la t ê t e , 
du cou, la po i t r ine , le ventre e l la par t ie i n 
f é r i e u r e d u dos d 'un beau vert n o i r â t r e , à re -
flels m é t a l l i q u e s ; le haut du dos, le dessus des 
ailes, b r u n â t r e s , à reflets b r o n z é s , chaque p lume 
por tant une bordure plus f o n c é e , ce q u i donne 
au plumage une apparence éca i l l ée ; les r é m i g e s 
et les rectrices noires, une tache blanche pre
nant naissance d e r r i è r e l 'œi l et con tournan t la 
gorge, une autre tache ronde sur les flancs ; 
l 'œi l vert de m e r ; le bec jaune à la base, no i r 
dans le reste de son é t e n d u e ; la peau de la face 
et de la gorge j a u n e ; les pieds noirs . Pendant la 
saison des amours , le co rmoran , sur tout le m â l e , 
porte sur la t ê t e des plumes blanches t r è s - d é l i 
cates, t r è s - é t r o i t e s et beaucoup plus longues 
que les plumes ord ina i res ; ces plumes t omben t 
t r è s -v i t e . L'oiseau, dans le jeune â g e , est d 'un 
g r i s - c e n d r é f o n c é en dessus, éca i l l é absolument 
comme le v ie i l oiseau, j a u n â t r e ou g r i s - c l a i r en 
dessous. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A par t i r du 
centre de la N o r w é g e , on rencontre le c o r m o r a n 
proprement d i t dans toute l 'Eu rope , et pendant 
l ' h ive r ,on en voit u n nombre é t o n n a n t en A f r i q u e ; 
de plus , i l est t r è s - c o m m u n dans l 'Asie centrale 
de m ê m e que dans l ' A m é r i q u e d u N o r d , passant 
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d'ici jusqu'aux Indes occidentales, de là jusque 
dans l 'Asie mér id iona l e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Les COrniO-
rans habitent toujours les grands cours d'eau et 
les fleuves qui sont en tou rés de forê ts , et où 
Uhomme ne peut venir les tourmenter. Cepen
dant ces oiseaux importuns et hardis vont s'éta
bl i r jusque dans le voisinage i m m é d i a t des en
droits hab i tés et ne s'en laissent chasser qu'avec 
la plus grande diff icul té . On a vu, par exemple, des 
cormorans péné t re r au mil ieu d'une vil le et a l 
ler s'installer sur le clocher de l 'égl ise. C'est en 
t r è s -g r and nombre qu'ils envahissent certains 
points d é t e r m i n é s des côtes , surtout les falaises 
dont l 'accès est d i f f ic i le . Tout le long des côtes 
Scandinaves, en Islande, dans les F é r o ë , aux 
Hébrides et aux Orcades, les cormorans propre
ment dits et d'autres espèces du genre sont t rès -
abondants, par la raison que l 'homme ne peut 
les approcher. Pendant l 'hiver, ils se r éun i s s en t 
en bandes tout aussi cons idérables dans les mers 
du sud. En Grèce , dé jà , on les voit r é g u l i è r e m e n t 
tous les ans sur les grands lacs et sur la mer ; 
en Égyp te , ils recouvrent parfois les lacs des 
côtes sur une é t endue que l'œil ne peut mesurer. 
Us en partent tous les matins en bandes p rod i 
gieuses, se dirigentvers la pleinemer, y pèchen t , 
puis en reviennent lorsqu'ils sont rassas iés . Us 
p é n è t r e n t en tout aussi grand nombre dans le 
sud de la Chine ou dans les Indes. On peut af
firmer qu'en généra l tout cl imat leur convient, 
et qu'ils savent toujours se t i rer d'affaire partout 
où i l y a de l'eau et du poisson. 

Les cormorans ont des habitudes et des 
m œ u r s i n t é r e s s a n t e s ; ils sont t rès -soc iables et 
se réun issen t en bandes plus ou moins nombreu
ses; i l est rare d'en rencontrer d ' isolés. Le ma
t in , ils p è c h e n t avec beaucoup d'ardeur ; pen
dant l ' ap rès -mid i , ils se reposent et d igè ren t . Sur 
les continents, ils choisissent pour passer la 
nui t les grands arbres qui se trouvent sur les 
îles des fleuves ou des lacs ; c'est sur ces m ê m e s 
arbres que plus tard ils é tab l i ron t leurs nids. En 
mer, ils p r é f è r e n t les îles rocheuses qui leur 
permettent de voir de tous côtés et dont l 'accès 
leur est facile. On reconna î t a i s é m e n t ces î les , 
de lo in , à la couche blanche d ' e x c r é m e n t s 
dont les oiseaux les ont couvertes. Elles fini
raient par devenir chez nous aussi des dépôts de 
guano, si nous avions le soleil des tropiques qu i , 
sous le ciel du P é r o u , dessèche les dé j ec t i ons 
des oiseaux ou p l u t ô t les pur i f ie , comme l'a 
di t plaisamment Scheffel . Une telle place de 
prédi lec t ion ne manque pas d'attirer l 'at tention 

des marins ou des voyageurs; mais le vulgaire 
ne peut s'en faire une idée qu'alors qu'elle 
se trouve absolument couverte de cormorans. 
Rangés en files, comme des troupes de soldats, 
les cormorans sont assis sur les pointes des ro
chers, dans un ordre pittoresque, tous tournés 
dans la m ê m e direction. Bien peu restent im
mobiles; celui-ci remue la tê te , celui-là le cou, 
cet autre les ailes ou la queue. Ils agitent et 
é t e n d e n t leurs ailes, quelquefois pendant un 
quart d'heure, afin de les sécher complètement . 
Sur ces lieux de repos, chaque cormoran garde 
en généra l la place qu ' i l a prise, par la simple 
raison qu ' i l l u i est très-difficile de se déplacer 
en marchant. Certains observateurs ont pré
tendu qu'ils ne peuvent marcher qu'en s'ap-
puyant sur leur queue. Quoique cela ne soit pas 
p rouvé , i l n'en est pas moins vrai que leur mar
che n'est qu'un triste balancement, dont on ne 
peut pas s'expliquer la r ap id i t é relative. Le cor
moran est du reste encore plus adroit au milieu 
des branches que sur le sol; mais i l ne déploie 
r ée l l emen t , comme l'anhinga, son habileté et son 
adresse qu'en nageant ou en plongeant. Quand 
sur mer on s'approche en bateau d'une île de 
rochers, sur laquelle sont perchés des centaines 
de cormorans, on les voit tout d'abord allonger 
le cou et remuer la tê te , puis piét iner mal
adroitement à droite et à gauche et enfin partir 
tous ensemble. Quelques individus de la bande 
s 'élèvent dans les airs, volent, puis glissent en 
planant droit devant eux ; Quelques autres com
mencent par s 'élever en tournoyant à des hau
teurs plus c o n s i d é r a b l e s : la plupart d'entre eux 
sautent dans la mer à peu près à la manière des 
grenouilles, plongent et reparaissent à la surface 
le plus loin possible de l 'endroit où ils ont 
p l o n g é ; ils surveillent le bateau, et, s'il avance 
trop à leur gré , plongent de nouveau et fuient 
j u s q u ' à ce qu'ils se trouvent suffisamment en 
sû re t é . Les anhingas plongent et nagent incon
testablement plus vite , plus adroitement et 
mieux que les cormorans, cependant je doute 
for t qu ' i l y ait beaucoup d'autres oiseaux qui 
leur soient s u p é r i e u r s sous ce rapport. Sous 
l'eau, ils nagent avec une telle rapidi té que c'est 
à peine si la meilleure barque, conduite par les 
rameurs les plus exe rcés , peut les atteindre; 
outre cela, ils plongent longtemps et à des pro
fondeurs cons idé rab le s , reparaissent un instant 
à la surface, respirent rapidement et disparais
sent de nouveau. Quand ils poursuivent leur 
proie, ils s'allongent et donnent de larges coups 
de rame avec une telle éne rg ie que leur corps 
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est l a n c é à t ravers l 'eau, c o m m e une flèche ; en 
un mot , i ls d o m i n e n t leur é l é m e n t de la m a n i è r e 
la plus parfa i te . 

La vue est l eu r sens le plus d é v e l o p p é ; c'est 
du moins ce que nous concluons de la v ivac i t é 
de leurs regards ; l ' ou ï e est de m ê m e t r è s - f i n e , et 
l 'on peut di re que le toucher existe aussi; quant 
au goû t , leur v o r a c i t é t é m o i g n e q u ' i l ne do i t pas 
être bien d é v e l o p p é . On remarque toutefois qu ' i ls 
ont des p r é f é r e n c e s pour t e l ou t e l poisson ; mais 
i l est d i f f i c i l e d 'admet t re que ce soi t pour des 
raisons ayant u n rappor t d i rec t avec le sens du 
goût . Quant à leurs inst incts , nous pouvons leur 
appliquer ce que nous avons d i t plus haut . On 
doit classer toutes les e s p è c e s de ce groupe, 
parmi les oiseaux prudents , r u s é s et m é f i a n t s ; 
car on remarque qu ' i ls ve i l lent à leur s û r e t é , t an t 
en l iber té qu 'en cap t iv i t é ; cependant on apprend 
en m ê m e temps qu ' i l s savent se p r ê t e r aux si
tuations et en p ro f i t e r avec une v é r i t a b l e i n t e l 
ligence. Rs se m o n t r e n t tou jours agressifs et 
m é c h a n t s envers les autres oiseaux qu ' i ls ren
contrent, sur tout quand la jalousie et la v o r a c i t é 
sont en j e u ; en m ê m e temps ils les obl igent à 
travailler pour eux. A i n s i , nous avons r e m a r q u é 
que des cormorans captifs employaient des pé 
licans à leur casser une m i n c e couche de glace, 
qui les e m p ê c h a i t de nager et de plonger dans 
leur p i èce d 'eau. I l s avaient vu que les p é l i c a n s 
enfonça ien t la glace qu ' i l s ne voula ient pas b r i 
ser, ils s ' e m p r e s s è r e n t d 'u t i l i se r ce renseigne
ment ; ils se m i r e n t à nager d e r r i è r e leurs for ts 
compagnons de c a p t i v i t é , les p i n c è r e n t et les per
sécu tè ren t j u s q u ' à ce que ceux-c i l eur eussent 
frayé une route en nageant devant eux. Ce q u i 
prouve l ' in te l l igence des co rmorans , c'est qu ' i l s 
peuvent ê t r e d r e s s é s à la chasse, c o m m e on le 
voit en Chine. F o r l u n a appris d ' un p r o p r i é t a i r e 
de p ê c h e r i e s , que les cormorans qu ' on destine 
à la p ê c h e sont é l e v é s en c a p t i v i t é , qu ' i l s s'y re
produisent m ê m e , mais que leurs œ u f s sont 
couvés par des poules domest iques. Quand le 
moment est venu , on m è n e les jeunes à l 'eau, 
et on commence leur é d u c a t i o n . U n co rmoran 
bien d r e s s é saute à l 'eau sur l 'o rdre de son m a î t r e , 
plonge et rappor te les poissons q u ' i l a p r i s . 
« Par les fortes eaux, raconte D o o l i t l e , les ponts 
de Futschau sont e n c o m b r é s de spectateurs q u i 

assistent à cette p ê c h e . » 
Le p ê c h e u r se t ien t sur u n radeau de bam

bous, large à peu p r è s de 90 cent . , long de 5 à 
7 m è t r e s , et mis en mouvement à l 'aide d'une 
rame. Quand les cormorans doivent p ê c h e r , le 
p ê c h e u r les pousse ou les je t te à l 'eau, et quand 

ils ne p longent pas,i l ba t l ' eaude sa rame ou m ê m e 
frappe les oiseaux j u s q u ' à ce qu ' i l s aient p l o n g é . 
Auss i t ô t que le co rmoran a u n poisson, i l repa
r a î t à la surface avec son poisson dans le bec, 
dans l ' i n t e n t i o n de l 'avaler ; mais u n fil ou un 
anneau de m é t a l q u i l u i entoure le cou l 'en e m 
p ê c h e et i l regagne bon g r é ma l g r é le radeau. 
Le p ê c h e u r se h â t e d 'arr iver pour ne pas laisser 
é c h a p p e r la pro ie , car i l s ' é lève parfois , su r tou t 
quand l'oiseau a affaire à de grands poissons, 
u n v é r i t a b l e combat entre l u i et sa v i c l i m e . 
Quand le p ê c h e u r se t rouve assez p r è s , i l lance 
sur son co rmoran une e s p è c e de filet, en f o r m e 
de poche, assujet t i à une perche, Uattire ainsi 
sur le radeau, l u i p rend son poisson et, a p r è s 
avoir d e s s e r r é l 'anneau q u i l ' e m p ê c h e d'avaler, 
l u i donne quelque n o u r r i t u r e comme r é c o m 
pense. U laisse quelque repos à son oiseau et le 
renvoie de nouveau au t r ava i l . I l ar r ive parfois 
que le c o r m o r a n cherche à s ' enfui r avec sa 
pro ie . Le p ê c h e u r s'empresse alors de le pour 
suivre ; i l r é u s s i t quelquefois à l ' a t te indre , mais 
d'autres fois aussi ses tentatives sont vaines. 
Quand u n c o r m o r a n a pr is u n poisson t r o p grand 
pour q u ' i l puisse à l u i seul s'en rendre m a î t r e , 
on en vo i t quelques autres accour i r , ce q u i 
a m è n e parfois un combat , les cormorans cher
chant r é c i p r o q u e m e n t à se d isputer la pro ie . 
Dans ces circonstances, l ' i n t é r ê t des spectateurs 
est à son comble , et l ' o n vo i t des paris s'en
gager en faveur de l ' u n ou de l ' au t re des o i 
seaux. 

On ne peut t o l é r e r les co rmorans dans les 
cours d'eau des cont inents , car i l s d é t r u i s e n t 
c o n s i d é r a b l e m e n t de poissons dans nos r i v i è r e s 
et nos lacs. Leur v o r a c i t é est incroyable ; u n 
seul co rmoran absorbe plus de n o u r r i t u r e q u ' u n 
h o m m e , et mange, quand i l a de q u o i , t o u t au
tant q u ' u n p é l i c a n . I l est probable qu'en mer 
i l ne se n o u r r i t que de poissons q u ' i l va cher
cher en p longean t ; sur le con t inen t , i l mange 
aussi des v e r t é b r é s d 'ordre i n f é r i e u r . Dans le 
Ja rd in zoologique de Vienne , on remarqua que 
les cormorans s ' e x e r ç a i e n t à la chasse des h i 
rondel les ; que pendant les grandes j o u r n é e s 
d ' é t é , i ls e n f o n ç a i e n t le corps dans l 'eau, la 
t ê t e r e j e t é e en a r r i è r e , le bec ouver t , et guet
ta ient les hirondel les q u i vol t igeaient çà et l à ; 
au m o m e n t favorable , i ls d é t e n d a i e n t rapide
men t le cou, saisissaient l ' impruden te h i r o n 
delle, la tuaient d ' un v igoureux coup de bec et 
l 'avalaient en u n c l i n d ' œ i l . U est probable que 

! d'autres peti tsoiseaux sont aussi devenus lesvic-
I t imes de ces oiseaux voraces. 
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Les cormorans choisissent de p ré f é r ence les j 
arbres pour y établ ir leur nid ; à dé f au t , ils se 
contentent des excavations et des crevasses de 
rochers, ainsi que d'autres emplacements analo
gues. Sur les continents et dans les endroits où 
les forêts avancent jusque sur les bords de la 
mer, les cormorans envahissent les colonies 
de corneilles et de h é r o n s , dé logent facilement 
les p remiè re s , ne parviennent à chasser les se
conds qu ' ap rès un combat a c h a r n é , puis ras
semblent des branches, des joncs, des roseaux 
et autres m a t é r i a u x de m ê m e nature, appro
prient un peu les nids qu'ils ont t rouvés , et 
commencent la ponte. Si pendant quelques an
nées ils ne sont pas d é r a n g é s , ils prenneut si 
bien possession du l ieu, qu'on ne peut plus s'en 
d é b a r r a s s e r qu'avec de grandes dif f icul tés . «Au 
printemps de l ' année 1812, d i t Naumann, qua
tre paires de cormorans se m o n t r è r e n t dans une 
propr ié té de la vil le de Lul jenbourg , voisine de 
la mer, et s ' é tabl i rent sur des arbres très-élevés 
q u i , depuis de longues années , servaient d'asile 
aux corneilles et aux hé rons pendant la repro
duction. Ils expu l sè ren t quelques familles de 
h é r o n s pour se servir de leurs nids, firent deux 
couvées , la p r e m i è r e en mai , l 'autre en j u i l l e t , et 
r éun i s en une bande d'une trentaine d ' indivi 
dus, a b a n d o n n è r e n t la con t r ée à l'automne de 
la m ê m e année . Ils revinrent au printemps de 
l ' a n n é e suivante, et de toutes les années qui 
suivirent, en nombre toujours plus cons idé
rable, qu'on put b i en tô t évaluer à quatorze 
mil le environ. Boje compta sur un seul arbre 
près de cinquante nids. Les cormorans qui 
allaient et venaient remplissaient les airs, et 
leurs cris sauvages vous brisaient les oreilles. 
Les arbres é ta ien t couverts de leurs immon
dices et l 'air étai t e m p e s t é par les poissons pour
ris, t o m b é s de leurs nids. Ce ne f u t q u ' a p r è s 
plusieurs années d 'act ivés et incessantes pour
suites qu'on parvint à se débar rasse r de ces 
hô tes e f f ron tés . C'est ordinairement en avri l que 
les cormorans se reproduisent. Us travaillent à 
leur n id avec beaucoup d'ardeur. La ponte a 
l ieu dans les premiers jours de m a i ; elle est de 
trois ou quatre œ u f s , petits, a l longés , à coquille 
épaisse, d 'un vert b l e u â t r e , que recouvre un 
enduit c r é t a c é . Le mâle et la femelle couvent 
alternativement pendant quatre semaines, avec 

beaucoup d'ardeur, et nourrissent en commun 
leurs petits. Ceux-ci grandissent relativement 
t rès-vi te , en raison de l'abondante nourriture 
qu'ils r e ç o i v e n t . Leurs parents leur témoignent 
beaucoup d'affection, et cependant ne les dé
fendent pas dans le danger, du moins, contre 
l 'homme. Quand les vieux arrivent au nid, ils 
ont habituellement l'estomac et le gosier gorgés 
outre mesure, et rejettent souvent sur les bords 
du n id un grand nombre de petits poissons; 
beaucoup de ces derniers tombent à terre et se 
perdent. Les petits prennent leur volée vers la 
mi - ju in et doivent se suff i re ; car, d'ordinaire, 
les vieux p r é p a r e n t aussi tôt une nouvelle 
couvée . 

Chasse. — La chasse des cormorans consti
tue g é n é r a l e m e n t un des plus grands plaisirs des 
chasseurs pass ionnés , bien que l'on ne puisse 
retirer aucun profi t de ceux que l'on tue. La 
ruse et la prudence des cormorans exigent toule 
l'adresse du chasseur. C'est en se mettant à l'af
fû t sous les arbres où ils viennent se reposer, 
qu'on abat le plus facilement ces oiseaux, mais 
leur chasse perd alors tout a i t ra i t ; le plus 
i n e x p é r i m e n t é peut la faire dégénérer en affreux 
massacre. 

Pour des palais e u r o p é e n s , la chair des cor
morans est dé tes tab le . Les Lapons et les Arabes 
ne sont pas de cet avis et l'estiment, en raison 
de la graisse, comme un morceau très-délicat. 

C a p t i v i t é . — Les cormorans captifs sont très-
agréab les , quand on dispose d'une pièce d'eau 
suffisament grande et qu'on peut leur procurer 
une nourr i tu re assez copieuse. A u repos ou 
dans l 'act ion, ils in téressent l'observateur. Ils 
supportent la capt ivi té pendant de longues an
nées quand ils sont bien nourris, car ils n'ont 
point d'autres besoins à satisfaire que leur ap
pét i t . U est t rès - ra re qu'ils se reproduisent. En 
Europe, à ma connaissance, i l n'y a que les cor
morans que Schi l l ing retenait captifs à Greisf-
walde, qu i couvèren t , et qui firent, plusieurs 
années consécut ives , une ou deux nichées cha
que é t é . On admettra facilement que l'entretien 
d'une paire de cormorans est t rès-onéreux, quand 
j ' aura i di t qu 'un cormoran mange sans dif f i 
cul té de 24 à 36 harengs par jour , ou une quan
tité équiva len te d'autres poissons. 
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L E S P É L É C A N I D É S — PELECAN1. 

Die Pelikane, the Pélicans. 

C a r a c t è r e s . — Lés membres les plus grands 
et les plus i n t é r e s s a n t s de l ' o rd re des s t é g a n o p o 
des, sont les p é l é c a n i d é s q u i ont pour c a r a c t è r e 
essentiel une é n o r m e poche gu t tu ra le t r è s - d i l a 
table, f o r m é e par la peau nue q u i re l ie les deux 
branches de la mand ibu le i n f é r i e u r e . L e u r corps 
est l é g è r e m e n t c y l i n d r i q u e , l eur cou l o n g mais 
bien p r o p o r t i o n n é , et l eur t ê t e re la t ivement 
petite. 

Cette f ami l l e repose exclus ivement sur le 
genre suivant . 

LES PÉLICANS — PELECANUS. 

Die Pelikane, the Pélicans. 

Caractères. —Indépendamment de l'attribut 
qui ca r ac t é r i s e la f a m i l l e , les p é l i c a n s se d i s t i n 
guent encore par u n bec puissant, f endu , au 
plus, j u s q u ' à l 'angle p o s t é r i e u r des yeux, beau
coup plus l o n g que la t ê t e , d r o i t , large, t r è s -
d é p r i m é , à mandibu le s u p é r i e u r e t r è s - a p l a t i e , 
crochue et c o m p r i m é e à l ' e x t r é m i t é ; à m a n d i 
bule i n f é r i e u r e f o r m é e de deux branches f l e x i 
bles, d é p r i m é e s , r é u n i e s à la poin te et donnant 
attache à la membrane q u i f o r m e sac; la face 
nue; des ailes grandes, larges, a i g u ë s ; une queue 
courte, large, a r rondie , c o m p o s é e de v ing t à 
vingt-quatre pennes; des tarses cour ts , f o r t s ; 
des palmatures t r è s - l a r g e s ; des ongles longs, 
celui du doigt m é d i a n lisse sur son b o r d 
interne; un plumage é p a i s , mais d u r et 
r a ide , certaines p lumes é t a n t r é t r é c i e s et 
taillées en po in te ; l ' occ ipu t et la nuque cou
verts de plumes a l l o n g é e s et é l a r g i e s à leur ex
t rémi té . Les deux sexes p o r t e n t le m ê m e p l u 
mage; les jeunes d i f f è r e n t des adultes d 'une 
man iè r e t r è s - s e n s i b l e . 

D 'après les recherches de W a g n e r , la s truc
ture interne des p é l i c a n s est la suivante. Le 
crâne est large et v o û t é , les insert ions des mus
cles y sont moyennement d é v e l o p p é e s , la c l o i 
son in te ro rb i t a i r e est o s s i f i é e , le t r o u occ ip i ta l 
est c a r r é , les apophyses m a s t o ï d e s sont peu 
d é v e l o p p é e s , le f r o n t a l est large, les os des ailes 
courts, sans t r o i s i è m e a r t i c u l a t i o n ; l'os pa la t in , 
confondu avec le s p h é n o ï d e , est remarquable 
par ses nombreuses cav i t é s a é r i e n n e s ; le max i l 

laire s u p é r i e u r et l ' i nc i s i f o f f r en t un tissu spon-
gieux et a r é o l a i r e t r è s - f i n . La colonne v e r t é b r a l e 
se compose de seize v e r t è b r e s cervicales, é p a i s s e s 
et transparentes, de six v e r t è b r e s dorsales et 
de sept v e r t è b r e s caudales. Le s te rnum est 
cour t , large, presque c a r r é , l é g è r e m e n t é c h a n 
c r é en a r r i è r e , peu sail lant en avant; la four
chette est r é u n i e au s t e rnumpar u n tissu osseux; 
l 'omoplate est é t r o i t e , les os des bras sont larges, 
tout le s y s t è m e osseux p o u r v u de conduits a é r i -
f è r e s . La langue, cour te , a r rondie et r e c o u r b é e , 
n'est qu 'une sorte de m o i g n o n recouvert par la 
muqueuse buccale ; l'os h y o ï d e a u n corps pet i t , 
mais des cornes fortes et longues; l ' œ s o p h a g e 
est t r è s - v a s t e , le j abo t est t r è s é p a i s et t r è s -
d é v e l o p p é , c i n q ou six fois plus grand que le 
gés i e r , q u i l u i - m ê m e n'a que des muscles assez 
fa ib les ; le canal in tes t inal est l o n g ; les poches 
a é r i f è r e s , m ê m e dans la peau, sont p a r t i c u l i è 
r emen t d é v e l o p p é e s . « Les poches l a t é r a l e s sont 
d é j à t r è s - g r a n d e s et se partagent en t ro is c a v i t é s 
f o r m é e s par deux cloisons. De la par t ie a n t é 
r ieure , l ' a i r passe sous l'aisselle jusque dans la 
peau et va r e m p l i r les espaces s i t u é s sur la p o i 
t r ine et sur le vent re ; depuis la fourche t te j u s 
qu 'au pubis , i l y a plusieurs autres cav i t é s plus 
petites. Le tissu cel lulai re graisseux, o r d i n a i r e 
m e n t t r è s - a b o n d a n t , manque i c i . L a poche, qu: 
est s i t u é e au-dessus du grand pectoral et sur les 
cô te s du cou, a un d é v e l o p p e m e n t r emarquab l e . 
Le tissu ce l lu la i re y f o r m e des cloisons n o m 
breuses, q u i von t jusque sous les p lumes des 
ailes. Dans les parties s u p é r i e u r e et i n f é r i e u r e du 
corps, ces poches à air manquent , i l y en a une 
petite à la part ie p o s t é r i e u r e du cou , sous les 
plumes de la nuque , mais c'est la seule de cette 
r é g i o n . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p é l i c a n s 
habi tent la zone to r r ide et les parties voisines 
des zones t e m p é r é e s , i ls v is i tent toutes les con
t r ée s et se r é p a n d e n t sur des é t e n d u e s immenses. 

U leurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 
des d i f f é r e n t e s e s p è c e s ne sont pas ident iques à 
tous les points de vue ; cependant, elles ont 
tant d'analogie que nous pouvons en donner 
une descr ipt ion c o m p l è t e , en nous occupant ex
clusivement des deux e s p è c e s e u r o p é e n n e s . 
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Fig. 199. Le Cormoran ordinaire (p. 551). 

LE PÉLICAN ONOCROTALE — PELECANUS 
ONOCROTALUS. 

Der gemeine Pelikan, the common Pélican. 

Caractères. — Le pélican onocrotale, ou pé
lican blanc (fig. 200), adulte, a tout le plumage 
blanc, n u a n c é de rose clair, avec les longues 
plumes occipitales et la région du jabot d 'un 
jaune d'or, et les r émiges noires. Les jeunes 
ont un plumage b run , m é l a n g é de gris foncé 
et de gris c e n d r é à la partie in fé r i eu re . L 'œil 
est rouge-vif, la place nue tout autour jaune; 
le bec, g r i s â t r e , point i l lé de rouge el de j aune ; 
la gorge, ve inée de bleu t i rant sur le jaune; le 
pied, couleur de chair. Cet oiseau mesure 
l m , 50 à l m , 7 0 de long, 2m ,45 à 2 m ,70 d'ever-
gure; la longueur de l'aile est à peu près de 
54 cent., celle de la queue de 18. 

Les mâles et les femelles se distinguent par 

la tail le, qu i , du reste, offr e de grandes varia * 
tions. 

LE PÉLICAN FRISÉ — PELECANUS CRISPUS. 

Der Schopfpelikan, the crested Pélican. 

Caractères. — Le pélican frisé est blanc, 
l é g è r e m e n t n u a n c é de roux gr i sâ t re ; la queue 
est noire ; les plumes de la tête et de la nuque 
sont fr isées et a l longées en coiffe. L'œil est 
blanc d'argent; le bec, j aune -g r i s â t r e en haut; 
la poche stomacale, rouge-sang, veinée de bleu; 
le pied noir. Le jeune oiseau para î t uni formé
ment gris. Le pé l ican f r i sé mesure l m , 8 0 de 
long, 3 m , 20 d'envergure; la longueur de l'aile 

est de 82 cent., celle de la queue de 22 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des pé l i cans . — 

Le pé l ican blanc habite le sud de la Hongrie, la 
plus grande partie du sud de l 'Afr ique et de 
l'Asie ; le pé l ican frisé appartient aux contrées 



orientales ; i l se rencontre d 'abord sur la mer 
Noire et plus avant, dans l 'Or ient , sur les grands 
cours d'eau de l 'Asie centrale et du sud de 
l'Asie ; quelques-uns se mon t ren t dans le sud 
de la Chine, d'autres encore dans le no rd de 
l 'Af r ique , mais ne sont toutefois que de rares 
exceptions. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des p é l i c a n s . 
— Quiconque n 'a pas vis i té l ' Ê g y p t e et en g é 
néral le n o r d de l ' A f r i q u e et q u i n'a po in t vu 
les troupes c o n s i d é r a b l e s d'oiseaux p é c h e u r s 
qui t rouvent sur ses lacs u n asile et d e l à nour 
r i ture , taxera p e u t - ê t r e d ' e x a g é r é le rappor t du 
naturaliste. Sur les lacs des c ô t e s de l ' Ê g y p t e , 
sur le N i l pendant les inondat ions , ou plus avant 
dans le s u d , tou t aussi b ien sur le N i l Blanc , 
sur le N i l B l e u et sur es lacs lvois ins , que sur 

BREHM. 

I la mer Rouge, on rencontre parfois les p é l i c a n s 
r é u n i s en masses si grandes, que l 'œi l ne peut 
en calculer le n o m b r e . Us recouvrent l i t t é r a l e 
ment le quar t ou la m o i t i é d 'un c a r r é de deux 
lieues ; ils ressemblent, quand ils nagent, à de g i 
gantesques roses de mer, ou b ien à une immense 
mura i l l e blanche; quand ils vont sur le rivage 
ou sur les îles pour se s é c h e r au solei l , nettoyer 
leur p lumage et se reposer, ils y couvrent tous 
les arbres d'une m a n i è r e si compacte , que l ' on 
d i ra i t de l o i n des arbres dont le feuil lage a é té 
r e m p l a c é par de grandes fleurs blanches. 11 est 
rare de rencontrer des bandes de d ix à douze 
ind iv idus ; les p é l i c a n s vont d 'habi tude par 
compagnies de cent et de m i l l e . A u p r in t emps , 
les bandes se divisent en quelque sorte. Beau
coup de ces oiseaux q u i s ' é t a i e n t r é u n i s pour 

I V — 419 
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l 'h iver , é m i g r e n t vers le sud de l 'Europe pour [ 
s'y reproduire; ceux qui habitent l 'Egypte et le 
nord de l 'A f r ique , agissent de m ê m e , quands ils 
ne trouvent point d'emplacements convenables 
pour pêche r en compagnie. Néanmoins , on 
voit encore des bandes t r è s -cons idé rab le s com
posées de jeunes oiseaux. C'est vers la fin d'a
v r i l et au commencement de mai que le pél ican 
pa ra î t dans le sud de l 'Europe ; i l s'y reproduit , 
puis é m i g r é de nouveau en octobre. I l l u i arrive 
quelquefois, dans ses d é p l a c e m e n t s , de s ' égarer 
au delà des l imites de son domaine habituel, et 
c'est ainsi qu'on en a r e n c o n t r é au mi l ieu de 
l 'Allemagne. On v i t a p p a r a î t r e une fois, au lac 
de Constance, une bande de cent trente de ces oi
seaux ; et l 'on en a r e n c o n t r é dans bien des cam
pagnes de notre patrie, soit i solés , soit r é u n i s en 
petit nombre. Ils arrivent en Hongrie par ban
des de quatre à six cents individus, se d i ssémi
nent sur les d i f férents cours d'eau, couvent et 
se rassemblent en automne en bandes plus 
nombreuses encore. 

Les pé l icans s 'é tabl issent i n d i f f é r e m m e n t sur 
les eaux douces et sur les eaux salées, mais ils 
tiennent compte du plus ou moins de profondeur. 
I l n 'y a qu'une seule espèce de la famil le , celle 
qu i v i t dans l 'Amér ique centrale, qui prenne sa 
nourr i ture en plongeant de haut ; les autres es
pèces sont incapables de plonger et ne peuvent 
prendre leur proie qu ' à une petite profondeur 
ou à la surface de l'eau. La couche d'air qu i , 
chez ces oiseaux, existe sous la peau, les met 
dans l'impuissance d'enfoncer p ro fondémen t 
dans l 'eau; aussi f lottent-i ls le plus souvent 
comme des corps inertes et ne se tiennent-ils 
que dans les profondeurs qu i leur permettent 
de prendre leur proie en immergeant seule
ment leur cou et leur bec. C'est pour ce mot i f 
qu'ils se r éun i s sen t dans les m a r é c a g e s . Ils se 
disposent en ordre sur une vaste é t e n d u e et 
p è c h e n t en se rapprochant de plus en plus les 
uns des autres. Sur les lacs el dans les marais 
salés, ils forment un grand demi-cercle et 
rament vers le rivage, ou bien encore déc r iven t 
un cercle qu'ils ré t réc issen t de plus en plus. 
Sur lee r iv iè res peu larges et sur les canaux, ils 
se partagent en deux troupes, forment une cir
confé rence f e rmée de chaque côté , puis nagent 
les uns vers les autres et pèchen t à fond l'espace 
qu'ils embrassent. Leur bec en truble leur rend 
les services les plus s ignalés , car i l leur permet 
de saisir facilement et de retenir la proie dont 
ils viennent de s'emparer. La nourr i tu re hab i 
tuelle des pél icans ne consiste q u e n poissons; 

parfois cependant ils attaquent d'autres verté
b ré s . Lesjeunes pa lmipèdes qui se risquent dans 
leur voisinage, sont toujours bien exposés ; les 
pél icans avalent, en outre, des canards qui ont 
la moi t ié de leur tai l le . Leur pharynx est si large 
qu'on peut yengager a i sément le poing fermé. 
I l m'est ar r ivé plus d'une fois de retirer avec la 
main de grands poissons que mes pélicans captifs 
avaient dans l'estomac. L ' inépuisab le richesse en 
poissons des cours d'eau du Sud, leur permet de 
satisfaire leur prodigieuse voraci té . 

Les pé l icans marchent sans trop d'embarras, 
le corps assez droi t , lentement et en se balan
çant , parfois ils font à pied des promenades 
relativement longues; ils se montrent aussi 
t rès-adroi ts sur les arbres ; ils recherchent 
ceux qu i se trouvent dans les environs de leur 
l ieu de pêche pour s'y reposer, se chauffer au 
soleil et faire leur toilette; ils nagent facilement, 
vite et longtemps; enfin ils volent parfaitement. 
Après un court é lan, soutenu par de forts bat
tements d'ailes que l 'on entend de loin, ils s'é
lèvent au-dessus de l'eau, plient le cou en forme 
d'S, agitent rapidement les ailes une dizaine de 
fois et planent, en glissant, l'espace de quelques 
m è t r e s , puis s 'é lèvent dans les airs en tour
noyant ou en volant droit devant eux. C'est 
non-seulement par les émig ran t s , mais aussi 
par ceux qu i se sont instal lés dans une localité, 
que l 'on peut juger de la facilité de leur vol. 
Certaines îles leur conviennent à tel point qu'ils 
ne les quit tent plus, bien que leur véritable 
l ieu de pêche soit é loigné de plusieurs lieues. 
Mais une pareille distance est pour eux peu 
de chose ; ils la parcourent dans un espace de 
temps r é e l l e m e n t insignifiant. L'intelligence ne 
leur fait nullement d é f a u t . Quant aux sens, les 
pél icans sont bien in fé r i eu rs aux autres stéga
nopodes qu'ils semblent dépasser en intelli
gence. Là où l 'homme leur inspire peu de con
fiance, ils se montrent t rès -pruden ts , tandis 
qu'en certains endroits ils sont si confiants qu'ils 
se comportent en oiseaux apprivoisés. Ils nagent, 
par exemple, dans les ports du sud de la mer 
Itouge, sans sesoucierdela présence des bateaux, 
et acceptent de la nourr i ture des bateliers, 
comme nos cygnes en acceptent despromeneurs. 
Ils gardent le souvenir des attaques dont ils 
ont é té l 'objet et distinguent des autres les per
sonnes qu i les ont t o u r m e n t é s . 

Les pé l icans sont d 'un naturel paisible; ils v i 
vent en bonne intelligence avec tous les animaux, 
s'ils ne sont pas provoqués . Seule, leur voracité 
presque insatiable les pousse quelquefois à se 
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conduire avec t rop d'audace et m ê m e à engager 
un combat avec d'autres piscivores; cependant 
i l faut qu ' i l s soient p o u s s é s à bout pour vaincre 
leur po l t ronner ie habi tue l le . Les ind iv idus d 'une 
m ê m e e s p è c e v ivent entre eux dans la paix 
la plus parfai te et on t une vie commune , tandis 
que des e s p è c e s d i f f é r e n t e s ne se r é u n i s s e n t 
jamais. 

La vie de chaque j o u r des p é l i c a n s est r é g l é e . 
Les heures de la m a t i n é e sont c o n s a c r é e s à la 
chasse, et ce m o m e n t est celui de leur plus 
grande a c t i v i t é . I ls par tent en bandes plus ou 
moins nombreuses, les premiers en l igne o b l i 
que, les autres dans leur ordre c u n é i f o r m e o r d i 
naire ; les uns se d i r i gen t vers les baies peu pro
fondes, tandis que les autres en sortent d é j à ras
sasiés. Je n 'ai v u qu 'en G r è c e des p é l i c a n s p ê c h e r 
i so lément , mais le plus o rd ina i r emen t c ' é t a i t par 
troupes t r è s - n o m b r e u s e s , q u i é t a i e n t r é u n i e s à 
cet effet. Vers d ix heures d u m a t i n , ils sont tous 
rassasiés et gagnent alors les bancs de sable qu ' i ls 
ont. a d o p t é s , ou un groupe d'arbres, pour s'y 
reposer, d i g é r e r et en m ê m e temps nettoyer leur 
plumage et le graisser. Cette d e r n i è r e occupa
tion demande beaucoup de temps, car le peu 
de souplesse d u cou rend l ' o p é r a t i o n d i f f i c i l e 
et nécess i t e des positions t r è s - s i n g u l i è r e s , sur
tout quand i l s'agit de net toyer les plumes du 
cou. Quand la to i le t te est t e r m i n é e , les oiseaux, 
allourdis par tou t ce qu ' i l s ont a b s o r b é , prennent 
les poses les plus v a r i é e s , suivant qu ' i l s sont sur 
les arbres ou sur le sable. Sur les arbres, ils se 
placent d 'habi tude perpendicu la i rement sur les 
branches, le cou p r o f o n d é m e n t r e n t r é entre les 
épau les ; tandis q u ' à terre on les vo i t souvent 

couchés à plat sur le ventre . Jusque vers m i d i 
de nouveaux ind iv idus viennent incessamment se 
joindre aux premiers et la t roupe augmente de 
minute en m i n u t e . Dans l ' a p r è s - m i d i , entre trois 
et quatre heures, les rangs s ' é c l a i r c i s s e n t , et les 
pé l icans partent de nouveau en troupes pour 
faire de nouvelles prises. L a d e r n i è r e chasse dure 
jusqu'au coucher du sole i l , et alors toute la 
compagnie vole vers la place o ù elle do i t passer 
la nu i t . L à o ù les arbres f o n t d é f a u t , les p é l i c a n s 
choisissent pour d o r m i r u n banc de sable 
un i , ou une î le sol i ta ire . 

Je n'ai pu r é u n i r des observations personnelles 
sur la r ep roduc t ion des p é l i c a n s . Je suis p o r t é 
à croire que dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , ils n i 
chent sur tout sur les arbres, tandis que dans le 
sud de l 'Europe , ils choisissent, comme V o n der 
Mùhle nous l 'apprend, les marais et les lacs pour 

y é t a b l i r leurs nids. 

«Ce n'est que dans les endroits dont l ' accès est 
des plus d i f f i c i l es , nous d i t la personne q u i nous 
donne ces renseignements, et o ù existent des îles 
flottantes, que s ' é l èven t les nids . I ls sont t r è s - r a p -
p r o c h é s les uns des autres, cont ru i t s en joncs et 
en roseaux e n t r e l a c é s . Tous les environs sont 
couverts d ' e x c r é m e n t s l iquides , dont les é m a 
nations, ainsi que celles d 'une q u a n t i t é de po is 
sons pourr i s t o m b é s des nids, r é p a n d e n t , à cette 
chaude é p o q u e de l ' a n n é e , une odeur insuppor
table et pest i lentiel le. Chose bizarre , les p é l i c a n s 
ne n ichent pas tous à la m ê m e é p o q u e , car on 
voi t sur les nids des femelles couvant , à cô t é de 
jeunes d é j à aptes au vol . M o n a m i Freyberg, q u i 
visita à plusieurs reprises ces nids, m'a a s s u r é 
avoir vu dans le m ê m e n id (si u n amas de ro
seaux sans ordre m é r i t e ce nom) un jeune d é j à 
t r è s - d é v e l o p p é et u n autre encore recouver t de 
duve t ; ce q u i d é m o n t r e r a i t que deux femelles 
pondent quelquefois l 'une à cô t é de l ' au t re , 
dans le m ê m e n i d . » La c o u v é e se compose de 
t rois à c i n q œ u f s . Nous t rouvons dans le remar
quable Traité des œufs, de B â d e c k e r , don t les 
observations se rappor tent à des oiseaux en cap
t iv i té , que les p é l i c a n s ne pondent que deux 
œ u f s . Ces œ u f s sont re la t ivement petits (puis
que leur vo lume n 'a t te in t pas ce lu i des œ u f s d u 
cygne), d 'une fo rme plus ou moins a l l o n g é e , é g a 
lement pointus aux deux bouts , et d 'un blanc 
b l e u â t r e , recouverts par une é p a i s s e couche c r é 
t a c é e , q u i finit par se d é c o m p o s e r au contact 
des m a t i è r e s q u i f o r m e n t les nids . Une couche 
d 'un b r u n sale, i m p r i m é e par une longue i n c u 
bat ion, a d h è r e si f o r t emen t aux œ u f s que c'est 
à peine si on parvient à les en d é b a r r a s s e r . Les 
jeunes ont un air s tupide, des formes d é s a g r é a 
bles, et font entendre con t inue l l emen t des cris 
rauques. Leurs parents leur t é m o i g n e n t beau
coup d 'a t ten t ion , et oubl ien t pour eux leur p ro 
pre s é c u r i t é ; aussi peut-on alors les tuer a i sé
ment . 

Chasse. — On f a i t la chasse au p é l i c a n , 
sur tout dans le sud de l 'Europe , où on le cons i 
d è r e comme le plus grand destructeur de pois 
sons. En se met tan t à f a l l u t dans les endroits où 
ils v iennent d o r m i r ou se reposer, i l n'est n u l l e 
ment d i f f i c i l e d'en abattre autant que l ' on veut . 
Us ont si peu de vi ta l i té qu'une charge de pet i t 
p lomb su f f i t pour les tuer. Lorsqu ' i l s nagent, ils 
ne laissen t g u è r e le chasseur les approcher à p o r t é e 
de fus i l .Des poursuites r é p é t é e s rendent les pé l i 
cans s i n g u l i è r e m e n t farouches, et cependant ils 
ne peuvent se d é c i d e r à qu i t te r les places qu ' i l s 
ont choisies comme l i eu de repos. Les Arabes 
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les chassent pour les manger, quoique la loi de 
Mahomet le défende . 

Quand un p ê c h e u r arabe s'empare d'un péli
can, i l l u i crève les yeux avec une aiguille, passe 
un fd au travers et attache les deux bouts du f i l 
sur le sommet de la t ê t e . Une inf lammation 
survient et fa i t endurer à l'oiseau de cruelles 
souffrances j u s q u ' à sa mort . Le plus grand nom
bre des pé l icans cap tu rés est por té au m a r c h é . 
Pendant mon sé jour en Égyp te , un pél ican va
lait 25 sous de notre monnaie, ce qui est là bas 
une forte somme. De nos jours, les Jardins zoo
logiques de Vienne et de Moscou fournissent 
de pé l icans les p ropr ié ta i res de m é n a g e r i e s ; 
cependant ces derniers les font quelquefois ve
n i r par Marseille et Anvers. U en arrive parfois 
de grandes quan t i t é s , ce qui n'en fait pas baisser 
le pr ix , attendu que l'oiseau appartient à la 
classe des animaux curieux. 

C a p t i Y i t é . — Les pé l icans supportent facile
ment la captivi té et deviennent t r è s -p r ivés . On 
peut leur apprendre bien vite à sortir de leur 
enclos et à y rentrer, seulement i l faut avoir soin 
de leur raccourcir à plusieurs reprises ou de leur 
arracher les r émiges , puis de leur donner de la 
nourri ture à un endroit d é t e r m i n é , et de les en 

é loigner , pour les habituer à y revenir. Dans les 
environs des villages de p ê c h e u r s , sur les lacs 
côt iers de l 'Êgypte , on rencontre des pélicans 
appr ivoisés , qui sortent le mat in pour aller à la 
pêche et qui reviennent le soir. Quelques-uns 
d'entre eux f r é q u e n t e n t les marchés à poissons, 
se mettent à côté des acheteurs et mendient 
j u s q u ' à ce qu'on leur ait j e t é quelque chose; 
d'autres encore dé roben t avec une grande adresse 
quelques-unes des marchandises étalées. Dans 
les premiers temos de leur capt ivi té , ils atta
quent leur m a î t r e , ou du moins le menacent de 
leur bec, en poussant des cris. Plus tard, ils se 
p r ê t e n t à tout ce qu ' i l exige d'eux et souf
f ren t m ê m e qu ' i l leur ouvre le bec, qu' i l fasse 
ployer la mandibule i n f é r i eu re , qu ' i l tire leur 
sac guttural et le retourne. 

I i é g e n d e . — A l 'époque de la construction 
de la kaaba, à la Mecque, comme i l fallait aller 
chercher l'eau t rès- lo in , on manqua bientôt de 
porteurs; les maçons se plaignirent d'être r é 
duits à l ' inac t ion; alors Al lah , qui ne voulait 
pas que la construction sacrée f û t retardée, 
envoya des mil l iers de pél icans qui rempli
rent leur gosier d'eau et l ' appor tè ren t aux ma
ç o n s . 
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L E S P L O N G E U R S — U R I N A TORES 

Die Taucher. 

L'on peut h é s i t e r p o u r assigner à te l ou te l 
genre la p r e m i è r e place p a r m i les oiseaux, mais 
l'on sait quelles sont les e s p è c e s q u ' i l f au t met 
tre au dernier rang . Des oiseaux dont l 'apparei l 
de vol est r é d u i t à ce lu i qu 'o f f r en t les B r é v i 
pennes et q u i , en outre , n 'appar t iennent pour 
ainsi dire plus à la te r re f e rme , mais sont de 
vrais animaux aquatiques, m a l g r é leurs p lumes , 
doivent, à notre po in t de vue, ê t r e r e l é g u é s à 
la fin de la classe. 

Dans le groupe que nous é l e v o n s au rang 
d'ordre, t r è s - p e u d ' e s p è c e s sont aussi inaptes à 
voler que les impennes ; mais, sous tous les 
autres rapports , i l y a entre ceux-ci et les p l o n 
geurs les mieux o r g a n i s é s pour le vol de telles 
affinités q u ' i l n'est pas possible de contester 
leur p a r e n t é et qu 'on ne peut é t a b l i r de divis ion 
entre les plongeurs capables de voler et ceux 
qui ne le sont pas. Tous sont des oiseaux p ê 
cheurs, les p ingouins c o m m e les macareux, les 
grèbes , les plongeons. 

C a r a c t è r e s . — Les c a r a c t è r e s des plongeurs 
sont g é n é r a u x : tous, sans except ion, se d i s t i n 
guent par u n corps de f o r m e c y l i n d r i q u e , a l lon
gé, mais robus te ; des jambes p l a c é e s t r è s à 
l 'arr ière d u corps ; un cou de longueur moyenne , 
une t ê t e m o d é r é m e n t grande, des ailes petites, 
c ' e s t - à -d i re courtes, é t r o i t e s , pointues, d é g é n é 
rant chez certaines e s p è c e s en v é r i t a b l e s nageoi
res; un p lumage é p a i s , abondant , mais dur et 
lus t ré . Le bec affecte des formes v a r i é e s : t a n t ô t 
i l est en f o r m e de p o i n ç o n , t a n t ô t en lame de 
couteau, c ' e s t - à -d i r e t r è s - c o m p r i m é ; g é n é r a l e 
ment i l est cour t , à peine plus long que la t ê t e , 
dur et t ranchant . Les tarses sont aplatis l a t é r a 
lement ; les doigts , au n o m b r e de t ro is ou qua
tre, selon que le pouce existe ou fa i t d é f a u t ; les 
trois a n t é r i e u r s sont r e l i é s entre eux par une 
membrane. La queue, quand elle existe, est 
toujours cour te , l é g è r e m e n t a r rondie , et o r d i 
nairement c o m p o s é e de plus de douze rectrices. 
Quant au p lumage , ses couleurs sont par grandes 
masses et u n i f o r m e s . Le no i r et le blanc d o m i 
nent et t ranchent l ' un sur l ' aut re , à cô t é de 
quelques nuances plus riches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p l o n 
geurs habi ten t de p r é f é r e n c e la mer ; f o r t peu 

d'entre eux se rencont ren t sur les cours d 'eau 
des continents. Toutefo is , ils ne sont pas cosmo
pol i tes ; quelques-unes de leurs famil les seule
men t sont r é p a n d u e s dans toutes les r é g i o n s du 
globe; la plus grande part ie se trouve dans le 
voisinage du p ô l e ; la m o i t i é la mieux o r g a n i s é e 
dans le n o r d , l 'autre dans le sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les p l o n 
geurs q u i vivent sur les eaux des cont inents 
sont c o n s i d é r é s comme migra teurs ; ceux q u i 
habi tent la mer peuvent, t ou t au plus , ê t r e re
g a r d é s comme des oiseaux de passage. Ils se 
t rouvent d é p a y s é s sur la terre fe rme , aussi ne 
la visitent-i ls que quand l ' ins t inc t de la r ep ro 
duc t ion les pousse et les force à chercher une 
place convenable pour n iche r . 

L e u r mode habi tue l de locomot ion est la nata
t i o n . Uspassent laplus grande par t ie de leur vie à 
nager et à plonger : c'est ainsi qu ' i l s se p rocuren t 
leur nou r r i t u r e , c'est ainsi que la p lupa r t , du 
moins , se d é p l a c e n t ; c'est en nageant qu ' i l s se re
posent, qu ' i l s fon t leur toilette et qu ' i l s se l iv ren t 
au sommei l . Cependant beaucoup d'entre eux vo
lent t r è s - b i e n ; mais leurs ailes semblent t r op f a i 
bles pour por ter le poids du corps et les coups 
d'ailes sont p é n i b l e s et fat igants. On en voi t q u i 
marchent , d'autres q u i g r impen t j u s q u ' à u n cer
ta in poin t . Mais, chez tous ces oiseaux, les pieds 
ne servent pr incipalement q u ' à la nata t ion, et 
chez beaucoup d'entre eux les ailes e l l e s - m ê m e s 
sont plus propres à plonger q u ' à fendre les airs. 
Les autres f a c u l t é s des plongeurs sont d é v e l o p 
pées en rappor t de cette existence é t r o i t e . Si 
leurs sens sont assez subt i ls , leur intel l igence pa
ra î t b ien fa ible ; dans tous les cas, ils ne t rouvent 
jamais l 'occasion d'en faire un usage é t e n d u . 
Tan t qu ' i l s sont sur la terre fe rme, les plongeurs 
se compor t en t de telle f a ç o n qu ' i l s j u s t i f i en t la 
qua l i f i ca t ion de stupides que nous leur d o n 
nons ; d 'a i l leurs leur intel l igence est en rappor t 
avec leur vie m a r i t i m e . L ' e x p é r i e n c e leur ap
prend aussi à agir selon les d i f f é r e n t e s si tuations 
o ù ils se t rouven t . La p lupar t d 'entre eux sont 
sociables et d 'un nature l paci f ique . 

Les poissons et les c r u s t a c é s const i tuent la 
nour r i tu re des plongeurs. On a aussi t r o u v é dans 
l 'estomac de quelques-uns d'entre eux des ma-
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l ières végétales , mais seulement pendant leur 
sé jour sur la terre ferme; i l y en a m ê m e qui 
avalent, chose bizarre, leurs propres plumes ; 
toutefois, i l faut cons idérer ces faits comme des 
exceptions. Aucun plongeur n'est parasite et 
n'a de goût pour les charognes ; tous vivent de 
leur propre chasse. 

Quelques plongeurs nichent i so lément , le 
plus grand nombre en troupes. U en est qui 
pondent pour le moins deux œufs , d'autres n'en 
ont qu 'un . Quand la saison des amours appro
che, les plongeurs gagnent les places choisies 
chaque année pour la reproduct ion, c 'est-à-dire 
des pans de rochers sur des brisants, ou des îles 
rocheuses. On voit alors une mul t i tude confuse 
et indescriptible nager, ramer et voler en nom
breux essaims. C'est par centaines de mille qu'ils 
se r éun i s sen t sous l 'influence d'un m ê m e désir . 
Cette innombrable mult i tude voltige et bour

donne autour des rochers, sans t rêve ni repos 
se presse sur les saillies et sur les corniches et 
couvre e n t i è r e m e n t l ' î le. Chaque petite place est 
ut i l isée , chaque fissure h a b i t é e , chaque crevasse 
o c c u p é e , la tourbe et les pierres friables foui l 
lées et c reusées . Une agitation indescriptible 
s'élève, et cependant une paix continuelle règne 
dans la circonscription dont la population dé
passe celle de nos plus grandes villes. Ici 
l 'homme passe froidement à côté de ses frères 
qui ont f a i m ; tandis que là, les oiseaux malheu
reux trouvent des centaines de compagnons qui 
n'attendent que l'occasion de se montrer géné
reux à leur égard . Le jeune oiseau qui perd 
ses parents n'est point a b a n d o n n é . La société 
pourvoit aux besoins de chacun. Les rochers 
incultes de la mer nous donnent des leçons 
de sociabi l i té . Les parents s'oublient eux-mêmes 
pour ne penser qu ' à leurs petits. 

L E S P O D I C I P I D E S — PODICIPITES 

Die Steizrfùsze. 

Nous devons parler tout d'abord des podicipi-
dés ou plongeurs à palette, car ils appartiennent 
aux eaux douces, et sont par c o n s é q u e n t au 
nombre des oiseaux des continents. La famil le 
qu'ils r ep ré sen t en t a été classée par quelques 
naturalistes à côté de celle des foulques, à cause 
des rapports de forme que p ré sen t en t les pieds 
dans les deux groupes; mais les podicipidés sont 
incontestablement des plongeurs. 

C a r a c t è r e s . — Les podicipidés ont le corps 
remarquablement large et aplati ; le cou long et 
assez mince; la tête petite, a l longée ; les lorums 
nus; les tarses t r è s - compr imés l a t é r a l emen t , 
scute l lés ; les scutelles du bord pos té r i eu r b i f i 
des, den t i cu l ée s ; quatre doigts, les a n t é r i e u r s 
garnis sur les côtés de larges expansions mem
braneuses, lobées ; le doigt externe aussi long 
ou plus long que le m é d i a n ; les plus grandes 
scapulaires au moins égales aux grandes r é m i 
ges, souvent plus longues; des ongles t rès - la rges 
et t r è s - a p l a t i s ; une queue nu l l e ; des jambes 
très à l ' a r r iè re du corps. 

Cette famil le repose sur le genre suivant. 

LES GRÈBES — PODICEPS. 

Die Haubensteiszfùsze. 

Caractères. — Les grèbes ont le bec aussi 
long ou plus court que la lê te , g é n é r a l e m e n t 

droit , pointu, c o m p r i m é sur les côtés, à bords 
un peu rentrants ; des tarses médiocrement éle
vés, t r è s - l a rges d'avant en a r r i è r e ; un pouce 
grê le , p i n n é sur ses deux bords ; les autres 
doigts rel iés par une palmature, depuis la nais
sance j u s q u ' à la p r e m i è r e articulation, ensuite 
libres, mais garnis n é a n m o i n s des deux côtés 
d'une membrane large, arrondie en avant, ter
m i n é s par des ongles larges et aplâ t is ; des ailes 
petites, courtes, é t ro i tes , a iguës , les trois pre
miè res r é m i g e s é t an t les plus longues; la queue 
r e m p l a c é e par une petite touffe de plumes dé
composées . Le duvet est partout très-épais et 
ressemble, à la partie in fé r ieure , à une véritable 
fou r ru re ; i l est un i , et l égè remen t sat iné, tandis 
que sur la t ê t e , le cou, la partie inférieure du 
dos et le croupion, i l présente l'aspect d'une 
chevelure. Dans le plumage des amours, la tête 
des vieux oiseaux porte une brillante parure 
en forme de collerette, autour des joues et de la 
gorge, ou une double huppe de plumes parées 
des plus vives couleurs. 

D 'après les recherches de Wagner, les inser
tions musculaires sont for t développées sur le 
c r â n e ; le trou occipital est dirigé plutôt en ar
r i è re qu'en bas; la cloison interorbitaire est 
c o m p l è t e m e n t pe rcée , la partie frontale du crâne 
est é t ro i te , l'os jugal petit, l'aile infér ieure de l'os 
palatin, mince, presque enforme de baguette, l'os 
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c a r r é a des apophyses g r ê l e s . L a colonne v e r t é 
brale se compose de d i x - n e u f v e r t è b r e s cervicales 
de neuf à d ix v e r t è b r e s dorsales, de sept à h u i t 
ve r t èb re s caudales. Le s t e rnum est cour t et large, 
sa c o n v e x i t é f a i b l e ; le b r é c h e t , peu p r o é m i n e n t , 
arrondi en a r r i è r e ; la fourche t te est mince et 
a l l ongée ; la clavicule et l ' h u m é r u s sont longs, ce 
dernier et le f é m u r n 'ont pas de cellules a é 
riennes. L a langue est longue et en f o r m e de 
poinçon, l é g è r e m e n t d e n t e l é e à la par t ie p o s t é 
r ieure; les orif ices buccaux sont m o d é r é m e n t 
larges; le j a bo t est a l l o n g é , le gés i e r r o n d , l ' i n 
testin g r ê l e c o u r t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les g r è b e s 
appartiennent aux zones t e m p é r é e s des deux h é 
m i s p h è r e s , ils ne s ' é l è v e n t g u è r e vers le n o r d et 
ne descendent pas t r è s - b a s vers le sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Es hab i 
tent les eaux dormantes , par except ion celles 
dont le cours n'est pas rapide et de p r é f é r e n c e 
celles dont les bords sont e n t o u r é s de roseaux 
et de joncs ; i l est rare de les voir en m e r . L'eau 
est donc exclusivement leur domaine . « Aucune 
autre e spèce d'oiseaux, d i t N a u m a n n , n'a des 
habitudes aussi aquat iques que les g r è b e s , et 
l'on n'en c o n n a î t pas j u s q u ' i c i q u i , au moins à 
certains moments , ne s ' a r r ê t e plus ou moins 
longtemps sur la ter re f e rme . Ces oiseaux ne 
vont à terre q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é , par 
exemple, quand i ls sont f r a p p é s à l 'a i le , et 
m ê m e alors i ls restent t ou t p r è s de l 'eau pour 
pouvoir s'y rejeter au plus v i te . Rs ont constam
ment besoin d'eau, m ê m e pour prendre leur 
essor, car i ls ne peuvent le fa i re à te r re , s'ils sont 
posés sur une surface un ie . Rs passent la m o i t i é 
de leur vie à nager, l ' aut re m o i t i é à p longer , et 
tandis que d'autres p a l m i p è d e s gagnent le rivage 
ou l ' i n t é r i e u r des terres pour se d é l a s s e r , se 
chauffer au solei l , ces oiseaux restent sur la sur
face de l 'eau. Quand ils se l iv ren t à u n repos ab
solu, leur corps f lo t t e comme un morceau de 
liège, les jambes sont r e l e v é e s et s u p p o r t é e s par 
les ailes, leur bec est e n f o n c é dans les plumes du 
dos et des é p a u l e s . C'est ainsi que, d 'habi tude et 
par un temps calme, i ls se reposent et do rmen t ; 
quand l'eau est a g i t é e et qu ' i l s c ra ignent d ' ê t r e 
poussés vers le rivage par le vent, ils laissent 
pendre leurs jambes dans l 'eau, et par des m o u 
vements par t icu l ie r s restent à peu p r è s à la m ê m e 

place. » 
Leurs formes g é n é r a l e s favorisent au plus haut 

degré l ' ac t ion de nager et de plonger . Avec u n 
corps c y l i n d r i q u e , u n bec p o i n t u , une t ê t e et un 
cou é t r o i t s , des pieds re la t ivement t r è s - g r a n d s et 

p l acés tout à fa i t en a r r i è r e , les g r è b e s fendent 
les eaux avec une incroyable r a p i d i t é ; dans ce 
mouvement , l 'act ion des ailes se combine avanta
geusement avec celle des jambes . Un g r è b e q u i 
nage avance avec une telle vitesse, qu ' un h o m m e 
sur le rivage ne peut le suivre en marchant . 
Quand ils plongent , ils tendent leur cou en avant 
et fon t force de rames de leurs pieds. Une l é 
g è r e secousse les f a i t d i s p a r a î t r e de la surface 
de l 'eau; u n mouvement brusque de bas en haut 
les y r a m è n e . Us nagent dans toutes les posit ions 
et enfoncent à leur g r é le corps dans l 'eau. 
Quand r ien ne les i n q u i è t e , ils sont c o m p l è t e 
men t à d é c o u v e r t ; quand quelque chose d ' inac
c o u t u m é les p r é o c c u p e , i ls enfoncent la m o i t i é 
du corps, et quand ils sont e f f r a y é s , ils p longent . 
Pour graisser leur plumage, ils prennent les po
sitions les plus é t o n n a n t e s . Au tan t i l leur est f a 
cile de se mouvo i r dans l 'eau, autant i l leur est 
d i f f i c i l e de prendre une pos i t ion sur la terre 
fe rme ou de marcher . « Rs prennent alors, d i t 
N a u m a n n , l ' a l t i tude la plus grotesque, et leur 
physionomie est des plus bizarres. Le corps est 
presque ver t ica l , un peu p e n c h é en avant, le 
cou est fo r tement p loyé en S, les tarses af fec tent 
une posi t ion q u i s'approche de la vert icale, et 
sont t r è s en dehors. C'est ainsi qu ' i ls se t iennent 
et qu ' i l s marchent . » D u reste, comme les p l o n 
geurs, ils se t r a î n e n t p l u t ô t qu ' i l s ne marchen t . 
A i n s i , je n 'ai jamais vu les oiseaux captifs que 
je laissais en l i b e r t é sur un pet i t é t a n g se t en i r 
debout ou marcher , mais se t r a î n e r . On constate 
é g a l e m e n t chez les oiseaux que l ' on t ien t dans 
sa chambre , combien la marche leur est p é n i b l e . 
Us se balancent souvent, i l est v ra i , d 'un cô t é ou 
d 'un autre, mais ils t omben t b i e n t ô t sur l a p o i 
t r ine et sur le ventre, et se h â t e n t , quand ils le 
peuvent, d 'at teindre une p i è c e d'eau o ù i ls se re
posent alors c o m m o d é m e n t . 

E u é g a r d à la b r i è v e t é et à l ' é t ro i t e s se des a i 
les re la t ivement à la c i r c o n f é r e n c e du corps et 
à son poids tou jours c o n s i d é r a b l e , on est 
é t o n n é que les g r è b e s puissent voler, et cepen
dant ils vo len t . D ' a p r è s les observations de N a u 
mann , i ls ne peuvent prendre leur essor lors
qu ' i l s sont sur la terre fe rme, mais ils s ' é l è v e n t 
su r lasur face de l 'eau par des é l ans successifs. I ls 
portent en avant leur long cou, é t e n d e n t en 
avant leurs longues pattes, puis fon t mouvoi r ra
pidement leurs ailes. Us avancent de la sorte en 
l igne droi te , a t te ignent b i e n t ô t une certaine 
hau teur , et vont alors avec une r a p i d i t é q u i 
é t o n n e . C'est à l 'aide de leurs pieds qu ' i l s se gou
vernent et changent de d i rec t ion à leur g r é . 



L E S P L O N G E U R S . 

Leurs courtes ailes ne leur permettent cepen
dant pas de planer; aussi, pour se poser, se d i 
rigent-ils obliquement vers la surface de l'eau 
et y tombent-ils avec un bru i t t r ès -percep t ib le . 
Pendant l 'été, ils ne se déc iden t qu'avec la plus 
grande diff icul té à voler. Du reste, en plongeant, 
ils sont bien plus en sûre té qu'en volant. Lors
qu'un danger se p résen te , ils l 'évi tent en dis
paraissant sous l'eau ; ils ne se déc iden t à 
prendre leur vol que si on les poursuit quel
que temps. 

Les grèbes ne sont certainement pas in fé r ieurs 
à beaucoup d'autres pa lmipèdes sous le rapport 
des sens; quant à leur intelligence, elle paraî t 
ê t re en rapport avec ces m ê m e s sens. Us se mon
trent méf ian t s , farouches et r u s é s ; ils savent à 
la fin distinguer les hommes et les animaux inof
fensifs de ceux qui leur sont hostiles; cependant 
ils semblent ne vivre que pour eux. Le plus or
dinairement on les voit par couples ; quelquefois 
ils forment de petites familles. Us déplo ient 
beaucoup d 'énergie pour se soustraire au dan
ger, et, quand on les capture, ils se font à la perte 
de leur l iber té et ne sont point t roub lés par la 
p résence de l 'homme. De petits poissons, des 
insectes, des grenouilles et des tê tards de ba
traciens constituent la nourr i ture de ces oi
seaux. Us vont chercher leur proie dans les pro
fondeurs de l'eau, et l'avalent avant de r epa ra î t r e 
à la surface. C'est volontairement qu'ils avalent 
leurs propres plumes, comme Naumann l'a fait 
remarquer le premier. « Ce sont surtout les plu
mes de la poitrine qu'ils choisissent, dit Nau
mann, et non-seulement celles dont le ventre se 
dépoui l le à Eépoque de l ' incubation, mais encore 
celles qui tombent naturellement. On ne remar
que chez aucun vieil oiseau l'absence com
plète de plumes, et l'estomac en est souvent 
rempl i à tel point, qu'elles y forment une pe
lote, dans laquelle i l n'est presque pas possible 
de retrouver les aliments qui ont été absorbés . 
Le plumage qui couvre leur poitrine l ' indique 
à chaque saison ; i l se compose de plumes nais
santes, d'autres qu i se déve loppent , d'autres qui 
sont déjà avancées , enfin de plumes de tout âge , 
au mil ieu de celfes qui sont c o m p l è t e m e n t for 
m é e s . Ce n'est que lorsqu'ils sont revêtus de 
leur plumage complet, qu'ils commencent à 
s'arracher les plumes de la poitrine et à les ava
ler ; ce goû t n'est point encore développé chez 
lesjeunes qui portent leur duvet. » 

Leurshabitudes à l ' époque des amours offrent 
bien des par t i cu la r i t é s . Le mâle et la femelle s'u-
aissent pour la vie ; ils ont l 'un pour l 'autre une 

grande affection. Ils errent de concert et revien
nent tous les ans sur l 'é tang où ils se sont repro
duits une fois. Us y construisent un nid flottant 
qui diffère de celui des autres oiseaux en ce 
qu ' i l n'est point f o r m é par l'assemblage de 
substances sèches , mais de matér iaux humides-
aussi les œuf s reposent-ils dans l 'humidité et 
pour mieux dire dans l'eau. Us vont chercher 
en plongeant sur le fond des marais, des é tants 
les mat iè res nécessa i res à la confection du nid-
ils les solidifient à l'aide de quelques ti»-es 
de roseaux, mais tout cela sans ordre ; en 
sorte que la construction ressemble plus à un 
tas de substances végétales qu ' à un nid . «La 
couvée est de trois à six œufs , proportionnelle
ment grands, a l longés , forts, à coquille médio
crement épaisse, d'un blanc verdâ t re , passant au 
j a u n â t r e , puis au roux châ ta in , ou au brun oli
vâtre : ap rès quelques jours d'incubation, ils 
sont quelquefois m a r q u é s de taches marbrées. 
Le mâle et la femelle couvent à tour de rôle, la 
femelle un peu plus longtemps que le mâle. Ce
l u i - c i , pendant que sa compague occupe le nid, 
nage dans son voisinage. Quand ils quittent tous 
deux le n id , ils vont d'abord chercher au fond 
un amas de plantes aquatiques à moitié pourries 
et en recouvrent leurs œ u f s . Après une incuba
t ion de trois semaines à peu près , les petits éclo
sent, et sont conduits i m m é d i a t e m e n t à l'eau. 
Us nagent auss i tô t nés , et apprennent à plonger 
en peu de jours . 

A u d é b u t , lorsqu'un danger menace, les vieux 
les prennent sous leurs ailes et disparaissent 
avec eux sous l'eau; i l leur arrive même de les 
cacher au mi l ieu des plumes de la poitrine et de 
les emporter dans leur vol . Un observateur digne 
de fo i m'a r acon té qu ' i l avait tué un de ces o i 
seaux dans les plumes duquel i l trouva, à sa 
grande surprise, deux poussins enfouis. Les pe
tits reviennent rarement dans leur nid pour se 
reposer; lorsqu'ils veulent le faire ou qu'ils 
veulent dormir , le dos du père ou de lamère leur 
est une place plus commode. Un pareil siège 
serait pour eux d'un accès difficile si les parents 
n'usaient d un s t r a t a g è m e : ils plongent puis re
viennent à la surface, au point m ê m e où se trou
vent leurs petits, qu' i ls reçoivent sur leur dos 
et soulèvent . Pour se débar rasse r de leur far
deau, lorsqu' i l devient fatigant ou devant le pé
r i l , i l leur suff i t de plonger. Tant que les grèbes 
se trouvent sur terre, ils savent échapper à la plu
part des dangers, landis que lorsqu'ils volent ils 
deviennent souvent les victimes des oiseaux de 
proie. Les corbeaux et les busards, peut-être 



L E S G R È B E S . 8 ( M 

Fig. 201. Le Grèbe huppé. 

aussi les poules d'eau et les r â l e s , s o n t t r è s - a v i d e s 
de leurs œ u f s . 

Chasse. — Jadis, personne ne songeait à 
poursuivre ces oiseaux aussi inoffensi fs q u ' a g r é a 
bles à voir sur les eaux do rman tes ; tandis que 
de nos jou r s , la mode ayant t r a n s f o r m é leur plu
mage en parure d 'h iver , on leur f a i t une chasse 
destructive, sur tou t sur les lacs d ' A l g é r i e , d ' o ù 
l'on e x p é d i e , selon B u v r y , quarante m i l l e d é 
pouilles, dans certaines a n n é e s . A l ' é p o q u e où 
l'on ne connaissait que les fusi ls à p i e r r e , abat
tre ces oiseaux é t a i t un v é r i t a b l e tour de force , 
car a u s s i t ô t que la poudre s ' enf lammai t sur le 
bassinet, ils p longeaient avec une tel le r a p i d i t é 
que les p lombs arr ivaient t rop ta rd et ne p o u 
vaient les a t te indre dans les profondeurs de 

BREHM, 

l 'eau. A u j o u r d ' h u i ils ne peuvent g u è r e é c h a p 
per à nos armes p e r f e c t i o n n é e s . Quant à lesj 
prendre vivants, on ne le peut , à moins de v i 
der les petites p i èces d'eau sur lesquelles ils se 
t rouvent et de les met t re ainsi à sec. 

C a p t i v i t é . — Les g r è b e s captifs sont faciles à 
entre tenir sur les petits é t a n g s p r é p a r é s à cet 
effet ou dans des vo l i è re s munies de grandes 
p i è c e s d'eau, à la cond i t ion , bien entendu, 
de leur procurer une q u a n t i t é suffisante de 
poissons et d'insectes. Les grandes e s p è c e s se 
contentent de poissons, les petites exigent des 
poissons et des insectes. Ces oiseaux sont très-j 
i n t é r e s s a n t s ; leurs plongeons cont inuels , les d i f 
f é r e n t e s positions qu' i ls prennent et leur carac
t è r e paisible r é j o u i s s e n t tout le monde . 

I V — 420 
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LE GRÈBE HUPPÉ — PODICEPS CMSTATUS. 

Der Haubensteissfuss, the crested Grèbe. 

Caractères. — Le grèbe huppé (fig. 201), le 
plus beau du genre, a la taille d 'un souchet; i l 
mesure de 68 à 72 cent, de long, de 78 cent, à un 
m è t r e d'envergure ; la longueur de l'aile est de 
19 cent. Dans son plumage de noces, i l porte sur 
la t ê te une touffe de plumes divisée et simulant 
deux cornes,et une collerette composée de plumes 
longues, brillantes et décomposées , qu i entoure 
les deux côtés de la tête et la gorge. I l a la par
tie supé r i eu re du corps d'un beau brun noi râ t re ; 
un mi ro i r sur les ailes ; les joues et la gorge 
blanches; la collerette rose, bo rdée de brun 
no i râ t re ; la partie in fé r ieure du corps d'un 
blanc sa t iné , t ache tée sur les côtés de roux et de 
gris no i râ t re ; l 'œil rouge-carmin; les lorums 
rouges; le bec rouge-clair; les pieds, en dehors, 
de couleur corne foncée , et à la partie interne 
couleur corne blanche,tirant sur le jaune.Dans son 
plumage d'hiver, quand la huppe et la collerette 
ne sont pas encore développées , le gris foncé se 
fond dans le b run noir à la partie s u p é r i e u r e du 
corps; le rose de la collerette et le brun-de-rouille 
des côtés sont plus mats. La femelle se distingue 
du mâ le par la taille, et non par la couleur. Les 
jeunes ne sont pas aussi beaux que les vieux 
dans leur plumage d'hiver; ils sont encore rayés 
à la t ê te et au cou ; quand ils viennent de na î 
tre, ils ont un duvet rayé de gris et de noir . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A part i r du 
60 ç degré de latitude nord, on rencontre, vers le 
sud, le grèbe h u p p é sur tous les lacs et tous les 
cours d'eau d'Europe, quelquefois en Allemagne, 
et f r é q u e m m e n t sur les lacs du Sud. I) appa ra î t 
dans le Nord, au printemps, après la fonte des 
neiges, et s ' a r rê te jusqu'aux derniers jours de 
novembre dans les régions où les lacs ne gè lent 
pas ; i l se dirige vers la mer et y passe l 'hiver ; i l 
suit volontiers aussi les côtes jusque dans le sud 
de l 'Europe et dans le nord de l 'Af r ique . 11 est 
séden ta i re en Grèce et en Espagne. Le nombre 
de ceux qui y vivent est cons idé r ab l emen t aug
m e n t é chaque hiver par ceux qui arrivent du j 
Nord. I l appa ra î t r é g u l i è r e m e n t aussi dans le : 

nord-ouest de l ' A f r i q u e . On le rencontre isolé
ment et rarement en Egypte. I l est tout aussi 
commun qu'en Europe dans l'Asie centrale et 
septentrionale, ainsi que dans l ' A m é r i q u e du 
[Nord. De la S ibér ie , i l s 'é tend jusque dans le 
sud de la Chine et dans le Japon, et de l ' A m é - | 
r ique du Nord, jusqu'au sud des Étals Unis. 

l l œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Au pr in
temps, on rencontre les grèbes deux à deux, mais 
ils forment volontiers, en automne, des bandes 
qui comptent ju squ ' à cinquante individus et plus 
et qui é m i g r e n t vers le sud. I l n'est pas encore' 
d é m o n t r é qu'ils ne voyagent que la nui t ; mais i l 
e^t admis par la plupart des naturalistes qu'ils 
accomplissent leur voyage en nageant sur les 
grands lacs et m ê m e sur les fleuves, en sui
vant r é g u l i è r e m e n t les côtes maritimes. 

Pendant l 'é té , le g rèbe h u p p é s'installe sur de 
grands é tangs ou sur les lacs qui sont bordés çà 
et là de roseaux et de joncs. I l lu i faut une sur
face d'une certaine é t e n d u e , de façon à ce qu'au 
mi l ieu i l soit, la nuit , hors de portée des 
armes à feu . Si le lac où i l s'est établi est voisin 
d'une habitation, s'il est longé par un chemin, 
i l para î t ne pas s'en p réoccupe r . I l se tient dans 
l'eau plus encore que les autres espèces, car la 
station et la marche l u i sont encore plus péni
bles qu ' à ses congénè re s de plus petite taille. Il 
nage et plonge tout aussi bien qu'aucune autre 
espèce , et compense en énerg ie ce qui lui man
que en agi l i té . D 'après les observations de Nau
mann, i l parcourt sous l'eau plus de 70 mètres 
en une demi-minute. 11 vole relativement assez 
vite, en droite ligne, et produit un grand bruit 
en volant. De tous les g rèbes , c'est le plus pru
dent et le plus farouche. « U n'a de confiance en 
aucun homme, d i t Naumann, et observe de bien 
loin et longtemps, m ê m e les pâ t res , les femmes 
et les enfants, avant de prendre confiance et 
d'approcher ; i l s'enfuit à la vue des barques de 
p ê c h e u r s , alors m ê m e qu'elles sont montées par 
des gens qu i ne s'occupent point de lu i . Quelle 
que soit la personne qui le surprend près des 
bords i l se h â t e , de gagner un espace libre, en 
nageant entre deux eaux, et de s'éloigner à 
quelques centaines de pas : à cette distance, ilse 
sait en sûre té et nage tranquillement. Partout 
où i l peut ê t r e en pér i l , la prudence lu i conseille 
de s ' a r rê te r sur des clai r ières qui lu i permettent 
de regarder autour de l u i et de prévenir de loin 
tout danger, et quand les soins de la ponte l'en
c h a î n e n t sur les rives, près des bouquets de ro
seaux et de joncs, i l ne s'approche qu'alors 
qu ' i l ne voit aucun homme arrê té sur les bords. 
Quand i l est surpris, i l se glisse à travers les 
joncs, j u s q u ' à ce qu ' i l l u i soit possible de rega
gner en plongeant un espace découvert , où sou
vent i l ne montre que la t ê t e , replonge et avance 
j u s q u ' à ce qu ' i l soit ar r ivé à une distance qui 
parait p r é sen t e r de la sécur i té . » Le grèbe 
h u p p é ne se r é u n i t pas à d'autres oiseaux, ou du 
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moins ne le fa i t que pour u n temps t r è s - c o u r t ; 
pendant la saison de la ponte, i l n 'a m ê m e r i en 
de c o m m u n avec ses semblables. Si plusieurs j 
couples n ichen t sur les m ê m e s p i è c e s d'eau, : 
chaque couple r è g n e sur son domaine et en 
chasse les autres. 

Leurs cris sonores et é c l a t a n t s sont t r è s - v a 
r iés . Le m â l e et la femel le s 'appellent par un ' 
hôkôkôh souvent r é p é t é ; u n b ruyan t kraor ou j 
kraor, ressemble au chant d 'autres oiseaux. Us 
le font sur tout entendre f r é q u e m m e n t pendant 
la saison de la ponte. Ce c r i re ten t i t comme si 
la surface de l 'eau l u i donnai t une nouvelle 
force et le t ransmet ta i t au l o i n . N a u m a n n as
sure qu 'on peut l 'entendre, quand on est sous le 
vent, à une l ieue de distance. Les g r è b e s h u p p é s 
ne crient pas ou d u moins t r è s - r a r e m e n t , dans 
le voisinage de l eu r n i d ; la prudence et la crainte ! 
de déce le r leur c o u v é e semblent les guider dans ; 
cette circonstance. S'ils cr ient si é n e r g i q u e m e n t 
avant et a p r è s l ' accouplement , ce n'est que lors
qu'ils savent q u ' i l n 'y a personne dans les e n v i 
rons. Le m â l e et la femel le sont t r è s - a t t a c h é s 
l'un à l 'autre. « Quand i l a r r ive , d i t Naumann , 
que l ' un d'eux s ' é l o i g n e , l 'autre l 'appelle sans 
re lâche , j u s q u ' à ce q u ' i l l ' a i t de nouveau à ses 
côtés. Rs nagent toujours l ' u n à c ô t é de l 'aut re , 
fo lâ t rent , et unissent souvent leur voix éc l a 
tante. Chaque couple prend possession de son 
n id , et là o ù l ' é t e n d u e des cours d'eau permet 
à beaucoup d'oiseaux de n icher , i l s 'é lève au 
commencement de la saison des amours de 
nombreuses querelles, où le va incu ne peut 
é c h a p p e r à la poursui te de son vainqueur qu 'en 
s'envolant. » Quand le jonc a fini par a t te indre 
une certaine hau teur , le couple se p r é p a r e à 
couver. Le n id est p l a c é p r è s des roseaux et des 
joncs, presque contre les rives et aussi é l o i g n é 
que possible de la ter re f e r m e , souvent t ou t au 
milieu de l 'eau ; i l est c o n s o l i d é par quelques 
tiges, et i l mesure à peu p r è s 33 cent, de long 
et 17 cent, de haut . Sa cav i t é est s i n g u l i è r e m e n t 
aplatie et ne semble c r e u s é e que par le poids du 
corps de l 'oiseau. « T o u t l 'ensemble p a r a î t si 
bien ê t r e un monceau f l o t t a n t de plantes aqua
tiques, pourr ies , e n t a s s é e s , ou a m o n c e l é e s par 
le vent, qu 'une personne peu e x p é r i m e n t é e ne 
le prendrai t j amais pour le n i d d 'un oiseau. 
U n'est pas moins é t o n n a n t , non-seulement que 
cet amas m o u i l l é puisse suppor ter u n oiseau 
pesant, mais encore q u ' i l ne chavire pas dans ses 
allées et ses v e n u e s . » Quoique le g r è b e g r impe 
dans son n i d avec une certaine prudence, i l l u i 
arrive de glisser et de je te r parfois l ' u n ou l 'autre 

de ses œ u f s dans l 'eau. La ponte est de t ro is à 
c i n q œ u f s , le plus g é n é r a l e m e n t de quat re . De 
sept c o u v é e s que v i t Hol tz , i l y en avait quatre 
q u i contenaient quatre œ u f s , l 'une c inq , l 'autre 
trois et la d e r n i è r e deux. 

La couleur des œ u f s est d 'abord d ' un blanc 
pur , mais elle d é g é n è r e b i e n t ô t en jaune de 
terre glaise. Le m â l e et la femelle couvent à 
tour de r ô l e et avec une s i n g u l i è r e ardeur, ce 
qu i du reste est n é c e s s a i r e , caries œ u f s sont d'ha
bi tude à m o i t i é p l o n g é s dans l 'eau. Si l 'on d é 
couvre un n i d que l'oiseau vient de qu i t t e r , on 
s ' a p e r ç o i t que non-seulement les œ u f s , mais 
le n i d tout ent ier ont une certaine chaleur . Le 
m â l e et la femel le t é m o i g n e n t une a f fec t ion 
ext raordinai re à leur c o u v é e , no tamment la f e 
mel le , q u i se d é m è n e avec ler reu r quand on s'ap
proche de sa c o u v é e , pousse des cris p l a in t i f s et 
expose sa vie sans h é s i t a t i o n . Dans ces c i rcons
tances, elle qu i t te ses œ u f s , les recouvre r a p i 
dement , avant son d é p a r t , de m a t i è r e s q u i 
ont servi à construi re le n i d , ne s ' é lo igne pas 
beaucoup et revient a u s s i t ô t que cela l u i est pos
sible. Si on l u i prend un œ u f a p r è s l 'autre 
avant qu 'el le couve, on peut l 'amener à pondre 
v ing t œ u f s et p lus . Les jeunes sont é levés par les 
deux parents; n é a n m o i n s , le p è r e p rend les fonc
tions de gardien . A u commencement , les pous
sins sont nour r i s de larves d'insectes, que le 
p è r e et la m è r e leur p r é s e n t e n t avec le bec ; 
plus t a rd , ils laissent tomber leur b e c q u é e dans 
l 'eau, ce q u i force les petits à l ' a t te indre en 
plongeant. Les vieux mangent les poissons t rop 
gros pour ê t r e a v a l é s par les pet i ts . Les jeunes 
sont, d ' a p r è s les descriptions de J â c k e l , de gra
cieuses c r é a t u r e s , au moins dans leur tendre en 
fance, a L ' a m i de la nature se fera d ' a g r é a b l e s 
distractions en é t u d i a n t la vie de f a m i l l e de 
ces oiseaux ; i l verra comment u n ou plusieurs 
jeunes, f a t i g u é s par l 'exercice de la na ta t ion , au 
quel ils ne sont pas encore h a b i t u é s , ou par le 
choc des flots, quelquefois assez f o r t sur une 
grande surface d'eau, monten t sur le dos de la 
m è r e ou du p è r e , et comment ceux-ci se d é b a r 
rassent plus tard de leur fardeau en plongeant , 
ou bien encore comment les jeunes, quand ils 
sont à quelque distance de leurs parents, p i a i l 
lent et p leurent , en proie à la ter reur , ou enfin 
comment i ls sont nour r i s par leurs parents, q u i 
leur p r é s e n t e n t la n o u r r i t u r e et q u i leur appren
nent aussi à plonger . » A u commencement , les 
parents met ta ien t t ou jou r s la nou r r i t u r e sur l'eau 
devant les poussins qu'avait obse rvés J â c k e l ; 
au h u i t i è m e j o u r de leur existence c o m m e n ç a 
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leur éduca t ion . « Le vieux nagea encore deux 
ou trois fois devant les petits, qui voulaient 
s'emparer i m m é d i a t e m e n t de la nourr i ture , et 
plongea avec le poisson pour les engager à le 
suivre. Cependant, comme ils é ta ien t encore trop 
maladroits, i l leur tendit la nourr i ture de lo in . 
I l appela les jeunes avec des bruyants quony, 
quony; ils vinrent alors en ramant sur la sur
face, et franchirent une assez grande distance; 
le meilleur nageur obtint le poisson pour r é 
compense. » Les parents dé fenden t leurs petits 
avec beaucoup de courage contre les oiseaux de 
proie. Naumann vit une femelle sauter de l'eau, 
à une certaine hauteur dans les airs, en voyant 
passer des corneilles et des oiseaux de proie ; 
elle attaqua ces oiseaux à grands coups de bec 
dans le but de les é lo igner et de leur faire aban
donner leurs desseins. « Dans une situation pa
rei l le , elle crie d'une m a n i è r e lamentable,tandis 
que le mâ le , à une petite distance, semble par
tager l 'ef f roi de sa compagne et j o in t ses cris 
aux siens, mais sans avoir le courage de venir 
r ée l l emen t à son secours. » 

Le g rèbe h u p p é se nourr i t presque exclusive
ment de poissons, bien qu ' i l ne déda igne nulle
ment les grands insectes. I l peut ainsi causer 
certains dégâ ts dans les é tangs où i l n iche; 
aussi est-i l sacrifié sans pi t ié sur toutes les piè
ces d'eau empoissonnées . La chair de cet oiseau 
n'est pas mangeable, mais sa dépoui l le convertie 
en fourrure est t rès -es t imée et est en réal i té un 
objet d'habillement si p réc i eux , qu'on peut ex
cuser j u s q u ' à un certain point les poursuites 
auxquelles i l est exposé . Celui qui ne fait pas 
des grèbes un objet de commerce, fera bien de 
ne pas les dé t ru i r e , car i l se procurera beaucoup 
de plaisir avec ces ê t res remuants et bizarres, 
qui ornent admirablement les lacs el les é t a n g s . 

C a p t i v i t é . — Un grèbe h u p p é peut vivre des 
mois entiers en capt ivi té , pourvu qu'on puisse 
lu i procurer de petits poissons. U n'est pas possible 
de l ' é l e v e r d a n s u n e chambre,car i l lu i fautabsolu-
m e n t u n bassin assez vaste pour ses évolu t ions . 
I l s'acclimate t rès-vi te sur un petit é t a n g , dans 
un ja rd in ; i l t émoigne tant de confiance à son 
maî t re , au bout de peu de jours, et finit par s'ap
privoiser à tel point qu ' i l obéi t à l'appel et qu ' i l 
mange la nourr i ture qu'on lui jette sans se préoc
cuper des personnes qu i l 'entourent. U est d i f f i 
cile de le garder pendant l 'hiver, car i l ne peut 
supporter les grands froids et pér i t inévi table
ment par une t e m p é r a t u r e trop rigoureuse. C'est 

, ce qui fait qu'on le voit si rarement dans les 
' jardins zoologiques. 

LE GKÈBK CASTAO'EUX - PODICEPS MWOR. 

Der Zwerg&teissfuss, the Dwarf-Grebe. 

Caractères. — Le castagneux, vulgairement 
plongeur nain, plongeur des fleuves, plongeur des 
marais, est un ê t re charmant, de 24 à 27 cent. 
de long, de 46 à 49 cent, d'envergure, et dont 
l'aile est longue de 11 cent. Sous son pluma°e 
de noces, i l a les parties supér ieures d'un noir 
br i l lant , avec des reflets b r u n â t r e s , les parties 
in fé r i eures d 'un blanc gris, avec des nuances 
plus foncées ; la gorge et les lorums noirâtres ; 
les côtés de la t ê t e , du cou et la gorge brun-
châ t a in ; l 'œil d 'un brun rougeâ t re , les lorums 
v e r t - j a u n â t r e , le bec d'un vert t irant sur le jaune 
à la base, noir à l ' ex t rémi té ; les pieds noirâtres à 
la face externe, couleur de corne claire à la face 
interne. Dans le plumage d'automne, la partie 
s u p é r i e u r e est d 'un gris b run , la partie infé
rieure d'un blanc sa t iné , la tê te et le cou sont 
d'un gris clair . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aire de dis
persion du castagneux est à peu près la même 
que celle du g r è b e h u p p é ; cependant i l se mon
tre en moins grand nombre que celui-ci, en 
A f r i q u e . 

M œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Le grèbe 
castagneux est un oiseau migrateur. I l se mon
tre en mars dans l 'Allemagne du Nord, s'y ar
r ê t e aussi longtemps que les eaux ne sont pas 
prises, puis gagne Je sud, où i l passe l'hiver. 
Les endroits où i l s 'ar rê te de préférence sont 
les é tangs tranquilles, sur lesquels poussent çà 
et là des roseaux et des joncs, ainsi que certai
nes places des vastes marais. I l préfère aux eaux 
claires,les eaux fangeuses et troubles, où i l trouve 
en bien plus grande quan t i t é les insectes et les 
larves qu i forment sa principale nourriture. 

Ses m œ u r s et sa m a n i è r e d'agir sont celles de 
tous les p o d i c i p i d é s ; ses mouvements semblent 
cependant plus faciles que ceux des grandes es
pèces ; ainsi i l court relativement assez bien. U 
nage et plonge parfaitement; son vol est lourd, 
aussi ne vole- t - i l pas volontiers, et quand i l le 
fai t , d i t Naumann, c'est avec des oscillations 
t rès - rap ides , courtes, presque sifflantes, comme 
une sauterelle. 11 ne veut avoir aucun rapport 
avec les hommes, du moins chez nous, sur la 
terre fe rme; dans sa station d'hiver i l est moins 
farouche , i l se p r o m è n e dans le voisinage des 
villages et se laisse approcher par le chasseur. 
Quand i l est en danger, i l cherche à se sauver 
en plongeant. Lorsqu ' i l est inqu ié té , i l se dirige 
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vers une place recouverte de nombreuses plan
tes, s'enfonce dans l 'eau, et ne laisse sor t i r que 
son bec ; ainsi e n t i è r e m e n t d i s s i m u l é , i l a t tend , 
aussi longtemps q u ' i l le j u g e n é c e s s a i r e , que le 
danger soit p a s s é . Son c r i est un cour t et s i f f lan t 
bib ou MM, qu i parfois , no t ammen t pendant la 
s-aison des amours , se s u c c è d e si souvent q u ' i l 
retenti t en t r i l l e s . 

Son n i d est p l a c é au m i l i e u des roseaux, des 

joncs, des herbes et des plantes aquatiques, et 
n'est pas t r è s - c a c h é ; souvent m ô m e i l est c o m 
p l è t e m e n t à d é c o u v e r t , mais i l est tou jours aussi 
é loigné que possible des rives. Ce n id consiste en 
monceaux de substances v é g é t a l e s e n t a s s é e s sans 
ordre, comme ce lu i du g r è b e h u p p é , mais i l est 
relativement p lus grand et l é g è r e m e n t e x c a v é 
au sommet. L a ponte est a c h e v é e à la f i n d ' av r i l 
ou dans les premiers j o u r s de m a i ; elle est de 
trois à six œ u f s , petits, a l l o n g é s , dont la couleur 
est celle des m a t i è r e s qu i composent le n i d . Le 
mâle et la femel le couvent à t ou r de r ô l e pen
dant v ing t à v i n g t - u n jours ; i ls se mon t r en t t r è s -
occupés de leur n i c h é e et conduisent , ins t ruisent 
et d é f e n d e n t leurs petits absolument comme le 
fait le g r è b e h u p p é . 

C a p t i v i t é . — Le castagneux est l 'oiseau le 
plus charmant que l ' on puisse t en i r en v o l i è r e , 
malheureusement i l est d i f f i c i l e à capturer . 
«D 'abord , le p r i s o n n i e r , c o m m e le d i t N a u m a n n , 
se couche à plat sur la po i t r ine et sur le ventre , 

lève le cou et se d é m è n e comme s ' i l ne pouvai t 
se t en i r debout n i marcher ; mais aus s i t ô t 
que tou t est t r anqu i l l e dans la chambre, i l 
marche et cour t , examine le bassin qu i y est 
p l a c é , tourne autour , se d é c i d e à y entrer et s'y 
couche. Parfois i l cour t rapidement dans la 
chambre , souvent avec la vitesse d'une alouette. 
Quand on veut s'en emparer, i l se laisse tomber 
sur la p o i t r i n e et at tend, ou se jet te dans u n 
co in . Jamais i l n'essaye de voler , ses ailes res
tent é t r o i t e m e n t co l l ées contre son corps. Si on 
l u i met des insectes aquatiques ou de petits 
vers de terre dans une é c u e l l e , i l en fa i t plusieurs 
fois le tour j u s q u ' à ce q u ' i l les ai t tous p é c h é s . 
I l p a r a î t t r è s - h e u r e u x quand on le porte dans 
un grand tonneau d'eau. Alors i l se met aussi
t ô t à se nettoyer et à se graisser, puis à poursuivre 
et à prendre , en plongeant, les proies vivantes 
qu 'on l u i a j e t é e s dans son bassin. I l f a i t t ou t 
cela sans s 'effrayer de la p r é s e n c e de l ' h o m m e . 
A u Ja rd in zoologique de Londres , vivent deux 
g r è b e s castagneux, dans les construct ions des
t i n é e s à recevoir les p ingou ins . On les n o u r r i t 
de petits poissons, de vers de fa r ine , d ' œ u f s de 
f o u r m i s et de pain blanc ; ils s 'accommodent par
fa i t ement de cette n o u r r i t u r e et p rocuren t de 
grandes distract ions aux spectateurs, car on 
peut observer non-seulement leurs é v o l u t i o n s à 
la surface de l 'eau, mais aussi celles auxquelles 
i ls se l i v r e n t sous l 'eau. 

L E S C O L Y M B I D E S — COLYMBL 

Die Seetaucher, the Divers. 

C a r a c t è r e s . — E n mer , les p o d i c i p i d é s sont 
r e m p l a c é s par les c o l y m b i d é s . Ces oiseaux, dont 
on ne c o n n a î t q u ' u n pet i t n o m b r e d ' e s p è c e s , se 
dist inguent des p o d i c i p i d é s par leur ta i l le plus 
for te , leur cou plus cour t , leur t ê t e plus grande 
et leur bec plus é p a i s ; i ls ont c o m m e eux 
les tarses t r è s - c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t , mais 
r é t i cu l é s , les doigts a n t é r i e u r s r é u n i s par une 
palmature n o n f e s t o n n é e , mais p l e ine ; le pouce 
garni d 'une membrane sur son bo rd i n f é r i e u r , 
et les ongles m é d i o c r e m e n t larges. 

LES PLONGEONS - COLYMBUS. 

Die Seetaucher, the Divers. 

Caractères. - Les plongeons, sur lesquels re
pose la f a m i l l e des c o l y m b i d é s , outre les a t t r ibuts 

propres à cette f a m i i l e , sont encore c a r a c t é r i s é s 
par u n bec aussi l o n g ou plus long que la t ê t e , 
d ro i t , robuste, p o i n t u , a b o r d s t r è s - r e n t r a n t s ; 
des ailes m é d i o c r e s , a i g u ë s ; une queue t r è s -
courte , a r rondie , c o m p o s é e de seize à v ing t pen
nes roides; des tarses courts , robustes, un peu 
plus longs que le do ig t in terne , t r è s - d é j e t é s en 
dehors. Le p lumage est p a r t i c u l i è r e m e n t épa is 
et cour t , et ses couleurs varient avec l ' âge et la 

saison. 
D ' a p r è s les recherches de Wagner , la struc

tu re in terne des plongeons rappel le , sous bien 
des rapports , celle des g r è b e s . Les attaches des 
muscles sont t r è s - d é v e l o p p é e s sur le c r â n e ; l'os 
j uga l p r é s e n t e vers le bas, une apophyse é t r o i t e 
et en f o r m e d ' é p i n e ; sur le f r o n t se t rouvent 
deux cav i t é s profondes pour la r é c e p t i o n des 
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glandes nasales. La colonne ve r t éb ra l e se com
pose de treize ver tèbres cervicales, douze dor
sales et sept caudales. Le sternum est grand, 
large et long, mais i l a un b réche t peu développé . 
La fourchette est t r è s - c o u r t e ; les clavicules 
pos tér ieures sont t r è s - l a rges , minces et droites. 
Les membres an té r i eu r s ressemblent à ceux 
des grèbes . L'os du bras forme la partie la plus 
longue, et l 'aileron la plus courte du membre an
t é r i eu r . Le bassin est très-al longé et le sacrum 
d é m e s u r é m e n t long ; l ' ischion, par contre, est 
large et f o r t ; le f é m u r est court et r e c o u r b é ; le 
t ibia p résen te , en bas et en avant, une longue 
apophyse triangulaire, qui semble devoir rem
placer la rotule absente. La langue est longue, en 
forme de po inçon , recouverte de deux rangs de 
papilles à la base; les conduits buccaux sont 
larges; le jabot est t r è s - m i n c e ; le gésier est 
rond, tendineux; l 'intestin g rê le , assez large; le 
gros intestin, court et l imité par une valvule; 
le foie est gros; la rate est longue; le panc réas 
est f o r m é de plusieurs lobes r éun i s entre eux. 

Les trois espèces suivantes se rencontrent en 
Europe. 

LE PLONGEON GLACIAL — COLYMBUS GLACIALIS. 

Der Eistaucher, the northern Diver. 

Caractères. —Le plongeon glacial, YImbrim 
des mers du Nord de Buffon, mesure à peu près 
\ m è t r e de long el 1 m ,65 d'envergure ; la longueur 
de l'aile est de44 cent., celle d e l à queue de 6. 
Sous son plumage de noces, i l a les parties su
pér ieu res et les côtés du corps d'un noir foncé , 
pa r semés de petites taches blanches en forme de 
fenêt res , la t ê t e et le cou d'un noir g r i s â t r e ; sur 
le mi l ieu du cou un collier in ter rompu noir 
et blanc, une ligne transversale de m ê m e couleur 
sur la partie an t é r i eu re du cou, les côtés de la 
poitrine rayés longitudinalement de noir et de 
blanc, le reste de la m ê m e région d 'un blanc 
sa t iné; l 'œil b runc la i r ; le bec noi r ; les piedsgris 
à la partie externe, d'un rouge de chair à la 
partie interne. 

Le plumage d'hiver est noir en dessus et sur 
les côtés du corps, sans petites f enê t r e s blan
ches; blanc en dessous, rayé longitudinalement 
de noir sur les côtés du jabot. Le plumage des 
jeunes est semblable au plumage d'hiver des 
adultes, moins les taches sur les côtés du jabot . 

LE PLONGEON ARCTIQUE — COLYMBUS ARCT1CUS 

Der Polartaucher. 

Caractères. — Le plongeon arctique ou plon
geon lumme, grand plongeon de quelques au
teurs, est plus petit que le plongeon glacial, 

; mais i l porte à peu près ie m ê m e plumage. Dans 
la livrée des amours, i l a le sommet de la 
tê te et la partie pos té r i eu re du cou d'un gris cen
dré foncé , le dos et les ailes d'un noir foncé, 
un espace à la partie supé r i eu re du dos et un 
autre à la partie pos t é r i eu re des ailes parsemés 
de petites taches transversales blanches; une 
autre place sur la partie an t é r i eu re des ailes ta
che tée de petits points b l e u â t r e s ; les côtés du 
cou rayés longitudinalement de noir, la partie 
an t é r i eu re du cou m a r q u é e d'une bande trans
versale blanche, et noire, les flancs marqués en 
long de taches no i râ t r e s ; le reste des parties 
i n f é r i eu re s , blanc. 

Le plumage d'hiver est gris foncé à la tête et au 
cou, no i râ t re sur le dos, avec des bordures plus 
claires aux ailes ; les parties infér ieures sont 
blanches, les côtés du jabot rayés de noir et de 
bl anc. L'œil est b run clair ; le bec noir, les pieds 
gris à la partie externe, et d'un rouge de chair 
à la partie interne. Cet oiseau mesure 76 à 82 
cent, de long, l m , 3 5 à l m , 4 0 d'envergure ; la lon
gueur de l 'aile est de 38 à 40 cent., celle de la 
queue de 6 cent. à 6 cent, et demi. 

LE PLONGEON SEPTENTRIONAL — COLYMBUS 
SEPTENTRION ALIS. 

Der rothkehlige Seetaucher, the red-throated Diver. 

Caractères. — Cette espèce, qui a aussi reçu 
les noms de plongeon à gorge rousse, plongeon 
catmarin, plongeon à gorge rouge de Sibérie, ne 
mesure que 65 b 70 cent, de long, l m , 0 8 à \m,\6 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 28 à 
34 cent., et celle de la queue de 7 à 9. U a le 
dessus de la tête et les côtés du cou d'un gris 
c e n d r é ; la partie pos t é r i eu re du cou noire, rayée 
de blanc ; la partie a n t é r i e u r e du cou d'un roux-
marron v i f ; le dos noi r -brun , le dessous du corps 
blanc; les côtés du jabot et de la poitrine rayés 
longitudinalement de noir . Dans la livrée d 'hi
ver, les plumes sont b lanchâ t res à l 'extrémité, 
et la région de la gorge est blanche. Les cou
leurs du plumage des jeunes ne sont pas aussi 
t r anchées . L'œil est rouge-brun clair, le bec 
noir, les doigts sont bruns en dehors, verdâtres 
en dehors et sur le devant, avec des taches trans-
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versales brunes v i s - à - v i s de chaque a r t i c u l a t i o n ; 
la membrane in te rd ig i t a l e est c e n d r é e au cen
tre, j a u n â t r e sur les bords . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r r a p h i q u e d e s p longeons . — 
Le plongeon g lac ia l habi te , en é t é , les hautes 
r é g i o n s d u n o r d de l 'ancien cont inent , jusqu 'au 
76 e d e g r é de l a t i tude env i ron et t o u t au plus jus
qu'au 59 e d e g r é de la t i tude sud ; i l f r é q u e n t e 
p a r t i c u l i è r e m e n t les c ô t e s du G r o ë n l a n d , d u 
Spitzberg, de la Russie d 'Europe , et de la Russie 
d 'Asie, plus ra rement l ' Is lande, les F é r o ë , les 
Orcades, les H é b r i d e s ; i l descend en hiver , mais 
rarement, jusque dans nos c o n t r é e s , et visite 
quelquefois les fleuves de l 'A l l emagne . L e p l o n 
geon arct ique p a r a î t appar teni r p l u t ô t à l 'Or ien t ; 
i l est par tout t r è s - r a r e en Europe , e x c e p t é dans 
la Russie d 'Europe , tandis qu ' on le rencontre 
f r é q u e m m e n t en S i b é r i e . On le voi t souvent 
aussi dans la haute par t ie de l ' A m é r i q u e du 
N o r d . Dans son voyage d 'h iver i l visite le sud 
et l'ouest de la Russie, le Danemark , l ' A l l e m a 
gne, la France , l 'Angle te r re et la Ho l l ande . Le 
plongeon septentr ional se rencontre dans les 
m ê m e s r é g i o n s que f r é q u e n t e n t les deux e s p è c e s 
p r é c é d e n t e s , et i l est r é p a n d u à peu p r è s sur le 
m ô m e champ d ' é m i g r a t i o n . I l v i t dans une zone 
s i tuée entre les 78 e et 6 0 e d e g r é s , t ou t autour 
du globe, et visi te tous les hivers les mers du 
Sud, de m ê m e que les fleuves et les eaux douces 
qui , à l ' é p o q u e de son a r r i v é e , ne sont pas pris 

par la glace. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des p l o n 

geons. — Les diverses e s p è c e s de plongeons on t 
des m œ u r s si semblables, q u ' i l nous su f f i r a de 
parler de celles d u plongeon septentr ional on à 
gorge rousse. Cet oiseau est, c o m m e ses c o n g é 
nères , u n v é r i t a b l e oiseau de mer , i l ne f r é 
quente les eaux douces q u ' à l ' é p o q u e des 
amours, et l ' h iver , au m o m e n t de ses migra t ions . 
En dehors de ces é p o q u e s , i l habite la mer et 
s'y l ivre avec ardeur à la p ê c h e . I l jus t i f i e bien 
le n o m q u ' i l porte , car i l est u n p longeur con
s o m m é et peut cer ta inement rester sous l 'eau 
aussi longtemps que le plongeon glacia l , par 
exemple, h u i t minu tes e n v i r o n . Comme les g r è 
bes, les plongeons vivent et agissent presque 
exclusivement sur l 'eau. I ls parcouren t à la nage 
d'immenses espaces avec une grande r a p i d i t é , 
ils flottent le corps hors de l 'eau, ou l 'enfoncent 
si p r o f o n d é m e n t q u ' i l ne reste de vis ible qu 'une 
petite l igne d u dos ; ils se meuvent soit lente
ment , soit avec une é t o n n a n t e r a p i d i t é ; i ls p l o n 
gent sans euor t apparent , et sans b r u i t ; sous 
l ' eau, i l s o n t le cou a l l o n g é , les plumes s e r r é e s 

au corps, les ailes co l lées sur les flancs, et ils 
filent comme des flèches, t a n t ô t dans une di rec
t i o n , t a n t ô t dans une autre ; parfois à peine au-
dessous de la surface, parfois aussi à des pro
fondeurs de plusieurs m è t r e s , en ramant seule
ment avec les pieds. Ces oiseaux lu t ten t de 
vitesse avec les poissons les plus rapides, et 
les fo rcen t ; ils nagent et plongent a u s s i t ô t n é s . 
I ls plongent dans toutes les occasions où ils se 
croient plus en s û r e t é dans l 'eau que dans les 
r é g i o n s les plus é levées des airs. I ls sont d é 
p a y s é s sur la terre ferme ; parfois cependant 
ils von t s'y é g a r e r , mais cela moins f r é q u e m 
ment que la p lupar t des autres oiseaux aqua
tiques, les g r è b e s e x c e p t é s . E t encore n 'y en
t r en t - i l s pas de p le in p ied , mais en glissant de 
l'eau sur la terre , car ils sont l i t t é r a l e m e n t i n 
capables de monter et m ê m e de se teni r debout . 
J 'ai o b s e r v é des plongeons en c a p t i v i t é , pendant 
des semaines e n t i è r e s , et t r è s - s o u v e n t sur la 
terre f e rme , mais jamais j e ne les ai vus se tenir 
debout; jamais non plus j e ne l é s a i vus marcher 
sur leurs doigts ou sur leurs tarses,mais tou jours 
ramper avec l 'aide d u bec et d u c o u , en m ê m e 
temps qu'avec le secours des ailes et des pieds. 
Ils volent plus fac i lement qu 'on ne le suppose, eu 
é g a r d à la b r i è v e t é des ailes, par rappor t au poids 
du corps . Les plongeons sont r é d u i t s toutefois à 
prendre u n vigoureux é l a n pour pouvoi r s 'é le
ver ; mais, quand ils ont a t te in t une certaine hau
teur, ils avancent t r è s - v i t e , en donnant de rap i 
des et continuels coups de leurs petites ailes. 
Leurs mouvements sont remarquablement beaux 
quand ils se lancent dans la mer d u sommet 
des falaises. Ils ne f o n t alors mouvo i r les ailes 
qu 'autant que cela est n é c e s s a i r e pour prendre 
une d i rec t ion ob l ique ; i ls fondent avec un cer ta in 
bruissement, se tournen t t a n t ô t d 'un c ô t é , t a n t ô t 
de l 'autre , et parfois descendent comme la flèche 
dans les profondeurs des eaux. Tous les p l o n 
geons se d is t inguent des autres oiseaux de mer 
par leurs cris é c l a t a n t s . La p lupa r t des na tu ra 
listes t rouvent les sons qu ' i l s fon t entendre d é s a 
g r é a b l e s et choquants ; pour ma part , cependant, 
leurs cris sonores m 'on t c h a r m é , quo iqu ' i l s res
semblent, i l faut l 'avouer, à un b r u i t de c r é c e l l e 
su iv i de hur lements . La voix p e r ç a n t e d u p lon
geon glacial re tent i t au l o i n , d ' a p r è s Faber, dans 
les montagnes environnantes, et ressemble aux 
g é m i s s e m e n t s d 'un homme en danger de m o r t . Le 
m ê m e natural iste t rouve la voix du p longeon sep-
t e n l r i o n a l d u r e , c r i a r d e , p la in t ive ,e t essaye de la 
t raduire par les syllabes auh, auk, et ak, ak. 

L' in te l l igence des plongeons ne nous est pas 
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encore parfaitement connue, car nous ne trou
vons pas assez d'occasions de les approcher de 
p rè s . I l suffit de les observer pour remarquer 
qu'ils ont les sens t rès-développés , surtout ceux 
de la vue et de l 'ouïe , et l 'on s 'aperçoi t b ien tô t 
aussi qu'ils ne manquent n i de jugement ni de 
réf lexion. Leur prudence native ne les aban
donne jamais, m ê m e à l ' époque des n ichées , où 
ils perdent toute sauvagerie. Ils sont toujours 
attentifs à ce qui se passe autour d'eux et sont 
constamment en déf iance. I l est douteux qu'ils 
sachent distinguer, comme on le p ré t end , les 
personnes qui peuvent leur nuire de celles dont 
ils n'ont rien à redouter. Ils p r é f è r e n t toujours 
la solitude et évi tent autant que possible le voi
sinage de l 'homme. Cependant on cite des excep
tions : Graba vi t , tout près du bord de l'eau, un 
plongeon qu i avait a t t i ré la cur ios i té de quatre 
ou cinq petits garçons et qui , pendant un certain 
temps,ne s'enfuyaitpasdevant lespierresqu'ils lu i 
l ança ien t . « Chaque fois qu'une pierre arrivait 
près de l u i , i l enfonça i t la tê te dans l'eau, pour 
voir ce que c 'étai t e l plongeait après elle. On lu i 
lança une trentaine de pierres, dont plusieurs 
l 'atteignirent, avant qu ' i l s 'é loignât . » Néan
moins ces faits ne se p r é s e n t e n t que rarement. 
D'habitude,les plongeons évitent autant que pos
sible tout ê t re qui leur est é t r ange r , et n'aiment 
m ê m e pas leurs pareils. On les rencontre t r è s -
f r é q u e m m e n t isolés. Toutefois, pendant la saison 
des amours, le mâ le et la femelle sont constam
ment ensemble, mais i l est rare de voir deux 
couples sur le m ê m e é tang , et ce n'est qu'excep
tionnellement qu'on en rencontre un sur une 
pièce d'eau déjà hab i tée par d'autres oiseaux. 
Pendant leur passage et en capt ivi té , ils se tien
nent toujours éloignés des autres pa lmipèdes , et 
quand i l arrive à ceux-ci de s'approcher, ds sont 
reçus à coups de bec ; cependant on ne peut pas 
dire qu'ils soient rée l l ement m é c h a n t s . Quand 
ils sont poussés à bout, ils se dé fenden t avec 
rage, et donnent des coups de bec ; leurs atta
ques ont quelque chose de t r a î t r e , car elles se 
produisent t r è s - r a p i d e m e n t ; on ne peut pour
tant guère comparer leur m a n i è r e d'agir à celle 
des h é r o n s ; ils font voir dans leur dé fense plus 
d ' en t ê t emen t que de réf lexion. 

Je doute for t qu'un plongeon mange autre 
chose que du poisson; du moins c'est sa nour
r i ture exclusive tant qu ' i l se trouve en mer. Son 
habi le té extraordinaire à nager et à plonger l u i 
permet de pourvoir facilement à ses besoins, et 
sous ce rapport, i l faut p lu tô t le c o n s i d é r e r 
comme un oiseau sobre que le compter au nom-

I bre des voraces. I l prend sa proie en la poursui-
' vant rapidement dans l'eau, et va m ê m e la eher-
1 ch er au fond. I l p ré fè re é v i d e m m e n t les poissons 

à corps é t roi t aux poissons larges; néanmoins 
i l s'empare de ces derniers, à l'occasion. « Bien 
souvent, di t Graba, qui pouvait de sa fenêtre ob
server les plongeons dans le port, bien souvent 
je les ai vus avaler de grands flets, dont ils ve
naient parfaitement à bout. Pour le mettre en 
p ièces , ils laissaient tomber le poisson sur l'eau, 
en arrachaient un grand morceau, le secouaient 
é n e r g i q u e m e n t , et r e c o m m e n ç a i e n t jusqu 'à ce 

! qu'ils l'eussent avalé . » Comme de raison, ils ava-
! lent entiers les petits poissons, mais ceux de la 

taille d'un hareng nécess i tent dé jà des efforts.On 
peut conclure des habitudes des oiseaux en cap
t ivi té , qu'ils ne mangent que des proies vivantes ; 
car ceux qui venaient d 'ê t re pris ne voulaient 
point manger ou du moins ne prenaient aucun 

; pois>on, ni au fond de l'eau n i sur les bords, et ne 
s ' hab i tuè ren t qu ' à la longue à manger des pois
sons morts, ap rès qu'on les leur eut lancés les 
uns après les autres dans l'eau, de façon à 
leur donner ainsi une apparence de vie. Au 
contraire, d'autres plongeons récemment pris 
m a n g è r e n t dès qu'on les eut mis dans un grand 
bassin, rempli de poissons vivants; ils se mi
rent à plonger et à chasser instinctivement. 

Tous les plongeons choisissent pour nicher 
de petits é tangs d'eau douce, tranquilles et peu 
éloignés des cô te s , quelquefois aussi, ceux qui se 
trouvent à une hauteur considérable au-dessus 
de la mer. Aux Loffodes, j ' a i observé bien des 
couples de plongeons à gorge rousse sur de pe
tits lacs, du sommet des montagnes, tandis qu'il 
n'y en avait pas sur les lacs qui , d 'après les affir
mations des Norwég iens , é taient pauvres en 
poissons. Je n'ai jamais vu d'autres oiseaux sur 
ces m ô m e s lacs. Quelques naturalistes ont déjà 
reconnu que notre plongeon habitait parfois le 
m ê m e é t a n g , soit avec une espèce voisine, soit 
avec la sterne polaire. Pendant la saison des 
amours, on entend plus f r é q u e m m e n t leurs cris 
pe rçan t s , surtout lorsque le couple se précipite 
du haut d'une falaise dans la mer pour pêcher , 
comme cela arrive r é g u l i è r e m e n t tous les soirs. 
Les nids se trouvent sur les petites îles des 
é tangs , ou bien, s'il n'y en a pas, sur les rives, 
mais toujours t rès-près de l'eau. Ces nids sont 
construits de roseaux et de plantes de marais, 
entassés sans aucun ordre, et ne sont point ca
chés , de façon que l 'on peut voir de loin l 'oi
seau sur ses œ u f s . La ponte est de deux œufs, 
a l longés , gros, forts, à coquille solide, rugueuse, 
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Fig. 202. Le Lumme troïle. 

quoique u n peu b r i l l a n t e ; ces œ u f s , sur un f o n d 
ver t -o l ivâ t re f o n c é , sont m a r q u é s de taches p r o 
fondes d 'un c e n d r é f o n c é et de taches superf i 
cielles d 'un b r u n t i r a n t sur le r oux , auxquelles 
sont m ê l é s de n o m b r e u x peti ts points de m ê m e 
couleur. Le m â l e et la femel le couvent à t ou r 
de rôle avec une é g a l e a rdeur , et f o n t en c o m 
m u n l ' é d u c a t i o n des pet i ts . C'est à la fin de ma i 
que l ' on t rouve les œ u f s , et à la f i n de j u i n que 
l 'on vo i t d 'habi tude les j eunes . Nous ignorons 
encore s i , pendant l ' i n c u b a t i o n , quand l ' é t a n g 
est r iche en poissons, le p è r e et la m è r e n 'aban
donnent po in t la c o u v é e , tandis qu ' i l s le f o n t 
l 'un a p r è s l ' au t re , q u a n d i ls sont o b l i g é s d 'al ler 
j u s q u ' à la mer p o u r y chercher de la n o u r r i t u r e . 
I l est probable que dans ces cas ils appor tent aussi 
à manger à leurs pet i ts . Ces derniers se mon t ren t 
t r è s - a d r o i t s d è s les premiers j o u r s et pour 
voient e u x - m ê m e s à l eu r n o u r r i t u r e , ce q u i 

n ' e m p ê c h e pas leurs parents de les é l eve r et 
de pourvo i r à leurs besoins. Ce n'est que lors
qu ' i l s sont aptes à voler qu ' i l s qu i t t en t le l ieu de 
l eu r naissance et qu ' i l s gagnent la mer pour 
y v ivre absolument comme leurs parents. 

Chasse. — Les plongeons ne sont d'aucune 
u t i l i t é p a r t i c u l i è r e . Leur chair p a r a î t immangea-
b l e à b i e n des personnes, et leurs plumes ne sont 
pas e s t i m é e s . Dans le N o r d , personne ne les pour
sui t à p roprement parler , et chez nous on ne 
leur f a i t aucune chasse r é g u l i è r e et s p é c i a l e . 
I l est d 'a i l leurs d i f f i c i l e de les chasser, tant leur 
sauvagerie et l eur prudence sont grandes. U n 
chasseur c o n s o m m é ne vo i t pas tou jour s ses 
effor ts c o u r o n n é s de s u c c è s . Us s 'emmail lent 
quelquefois dans les filets à poisson, et on les 
p rend vivants si on s ' a p e r ç o i t à temps de leur 
capture. 

B R E B M . I V — 421 
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L E S T J R I I D E S — URIJE. 

Die Lummen, the Guillemets. 

Les oiseaux de mer dont i l nous reste à parler 
se divisent en deux grands groupes. Les uns 
sont ailés, les autres ont les ailes t r ans fo rmées 
en nageoires. C'est au premier groupe qu 'appar
tiennent les ur i idés . 

C a r a c t è r e s . — Les espèces qu i composent 
cette famille dif fèrent peu, par l'ensemble de 
leur organisation, des co lymbidés . Us ont un 
corps robuste, le cou court et relativement 
épais, la tête grosse; les ailes bien propor
t ionnées comme longueur, a i g u ë s ; la queue 
courte, composée de douze pennes ; le bec de lon
gueur moyenne, arrondi en dessus, l é g è r e m e n t 
anguleux en dessous, c o m p r i m é sur les côtés et 
s i l lonné ; des tarses t r è s - c o m p r i m é s ; des pieds 
tridactyles. 

D'après les recherches de "Wagner, la char
pente osseuse rappelle, sous bien des rapports, 
celle des plongeons. Les attaches musculaires 
sont t rôs-développées sur le c r â n e ; sur le f ron t 
se trouvent les cavités des t inées à recevoir les 
glandes nasales. Les ve r t èb res cervicales sont au 
nombre de quatorze et les ver tèbres dorsales au 
nombre de dix. Le sternum, long et assez étroi t , 
a un b r é c h e t m é d i o c r e ; son bord pos té r ieur 
porte de chaque côté deux é c h a n c r u r e s , dont 
l 'interne se transforme quelquefois en t rou. 
L ' h u m é r u s est un peu aplat i ; et la partie qui 
correspond à la main est plus longue que chez 
les plongeons. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tous les 
ur i idés appartiennent à l 'océan Glacial du nord, 
aux petites baieset aux détroi ts qui l 'avoisinent; 
ils se r épanden t plus rarement vers le sud, et 
seulement aux environs du cercle polaire, quoi
que dans leurs émigra t ions régul iè res d'hiver ils 
le dépassen t . 

ASuMirs, habitudes et r é g i m e . — Les ur i idés 
sont de véri tables oiseaux de mer, ils ne sé jou r 
nent sur la terre ferme que pendant la saison 
de la ponte, et vivent continuellement dans l'eau. 
Ils nagent et plongent admirablement, volent 
relativement assez bien, marchent assez vi le , 
et plutôt en appuyant sur le tarse qu'en glissant 
sur les pieds. 

Leurs sens sont subtils; leur intelligence n'a 
pas un grand déve loppemen t ; c'est du moins ce 
que l'on admet g é n é r a l e m e n t . Les poissons et 

les c rus t acés constituent la nourriture exclusive 
de tous les plongeurs ailés, et aussi des uriidés • 
ils vont les chercher à des profondeurs considé
rables. Tous vivent et p è c h e n t volontiers en so
ciété, et se r éun i s sen t à l ' époque de la ponte en 
bandes plus ou moins grandes ; quelques espèces, 
en bandes qui comptent cent mille couples. Les 
plongeurs ailés, et pa r t i cu l iè rement les uriidés, 
sont des oiseaux rée l lement bénis pour les 
peuples du Nord . Une de ces espèces constitue 
avec les phoques la principale nourriture des 
habitants de plusieurs colonies du sud du Groen
land; colonies qui seronten proieau besoin de la 
f a im quand un jou r ces oiseaux cesserontde venir 
aussi nombreux que d'habitude. Pendant des 
semaines et des mois entiers, ils sont la nour
ri ture principale et parfois exclusive de ces peu
plades sauvages auxquelles, comme le dit Hol
bôll , « o n n e peut encore apprendre à ne pas 
vivre au jou r le jour . » 

LES GU1LLEMOTS — CEPPBUS. 

Die Teislen, the Guillemots. 

Caractères. — Les guillemots se distinguent 
par une petite taille ; un bec bien proportionné 
comme longueur, a l longé , droit, recourbé vers 
la base, à l ' ex t rémi té de la mandibule supé
rieure, et presque insensiblement anguleux vers 
le bas ; des pieds placés très à l 'arrière du corps; 
des ailes petites, é t roi tes , pointues, à rémiges 
t rès - rés is tantes ; une queue courte, arrondie, 
composée de douze à quatorze pennes, un plu
mage court, t rès -épa is , variant sensiblement 
avec l 'âge et les saisons de l 'année. 

LE GUILLEMOT GRYLLE — CEPPHUS GRYLLE. 

Die Grtllumme, the black Guillemot. 

Caractères. — Le guillemot grylle, vulgaire
ment : colombe de mer, à l'exception d'un petit 
mi ro i r blanc sur l 'aile, est noir velouté avec des 
reflets ve rdâ l r e s ; l 'œil est brun, le bec noir ; les 
pieds sont rouge-corail. Le plumage d'hiver est 
t ache té de blanc et de noir aux parties infé-
rienres. Le plumage des jeunes est noirâtre à la 
partie s u p é r i e u r e du corps; l'aile est blanche 
et rayée transversalement de noi r ; la partie in-
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fé r i eu re d u corps est blanche, le reste t a c h e t é 
de gris n o i r â t r e . Cet oiseau mesure 36 cent, de 
long, 60 cent, d 'envergure; la longueur de l 'aile 
est de 28 c e n t . , celle de la queue de 6 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s nos 
connaissances actuelles, le g ry l le se r é p a n d dans 
les hautes r é g i o n s septentrionales d u globe, et va 
couver entre le 80 e et le 58 e d e g r é de l a t i t ude . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans l ' i n 
t é r i eu r de cetle zone, on rencontre f r é q u e m m e n t 
l 'espèce sur toutes les c ô t e s connues, mais rare
ment par bandes nombreuses ; on la vo i t plus 
souvent par petits groupes, par couples, ou iso
lément . Ce n'est que dans les r é g i o n s où la me*-
gèle qu 'on la t rouve par bandes extraordinaires , 
rassemblée sur les g l a ç o n s . A u s s i t ô t qu 'e l le 
change de s é j o u r , elle se s é p a r e de nouveau. A 
l 'entrée de l ' h iver , le g u i l l e m o t gryl le é m i g r é plus 
ou moins r é g u l i è r e m e n t vers des c o n t r é e s plus 
m é r i d i o n a l e s . C'est ainsi q u ' i l se mont re tous 
les ans sur nos c ô t e s septentrionales. U s ' éga re 
rarement dans l ' i n t é r i e u r des terres. Ce n'est 
que t r è s - a c c i d e n t e l l e m e n t , par exemple lorsque 
de fortes neiges surviennent au mi l i eu d u p r i n 
temps, que cet oiseau, en quelque sorte d é s o 
r ien té , finit par perdre les c ô t e s de vue et 
s'avance dans l ' i n t é r i e u r des terres. 

L'aspect du gu i l l emo t gry l le est tou jours t r è s -
agréable , qu 'on le voie assis sur les blocs de ro
chers, i m m o b i l e , nageant, plongeant ou volant . 
Quand i l est au repos, i l appuie sur les tarses et 
cherche à ma in ten i r le corps d r o i t . Dans cette 
position, ses mouvements de t ê t e et de cou sont 
t rès -grac ieux . I l est t r è s habi le à la nage, et bien 
qu' i l n 'enfonce pas p r o f o n d é m e n t le corps, i l 
semble plus l ége r sur l 'eau que tous ses con
génères . E n ramant , i l sort f r é q u e m m e n t de l'eau 
ses jolis pieds rouges. Quand i l veut plonger, i l 
donne un vigoureux coup des deux pieds, et fa i t 
la culbute sans aucun b r u i t , puis i l é t e n d aussi
tôt k s ailes et s'en sert pour ramer ainsi que 
des pieds ; toutefois , i l ne reste pas sous l'eau plus 
de deux minu tes . Sur une mer t r a n q u i l l e , on 
peut le suivre de l 'œi l bien l o i n ; souvent on est 
t r o m p é par la transparence de l 'eau lorsqu 'on 
appréc ie la p rofondeur à laquelle i l descend. 
Son vol est re la t ivement l é g e r , bien que les 
ailes soient mues par des coups rapides et en ap
parence p é n i b l e s . 11 l u i faut un cour t é lan pour 
sortir de l 'eau, mais quand i l a a t te int une cer
taine hauteur , i l vole beaucoup plus vite qu 'on 
ne l ' aura i t s u p p o s é . U a t te in t en volant une 
grande hau teur , et s ' é l a n c e jusqu 'au haut des 
rochers. En descendant sur l 'eau, i l é t e n d les 

ailes, sans p r é c i s é m e n t les m o u v o i r . Sa voix 
d i f f è re de celle de tous les oiseaux du m ê m e 
genre, car ce n'est pas u n b ru i t de c r é c e l l e 
comme la leur , mais bien p l u t ô t u n s i f f lement 
qui peut, se t radui re à peu p r è s par jip. Dans sa 
m a n i è r e d'agir, le gu i l l emot gry l le , comme les 
autres e spèces du genre, se mont re doux, bon , 
de facile c a r a c t è r e , bien que, comme nous l 'a
vons d é j à f a i t remarquer , i l ne soit pas t r è s -
sociable. Aux environs des nids, on le vo i t pres
que toujours isolé des autres, par couples. Les 
grylles semblent ne point s'occuper des autres 
oiseaux de falaises et ne s 'effrayent pas non plus 
de l 'approche de l ' homme. Quand le gerfaut 
plane au-dessus des montagnes d'oiseaux et 
ter r i f ie tous les ê t r e s vivants, quand tous les 
u r i i dé s et tous les a lc idés se h â t e n t de gagner 
la mer au plus v i te , le gry l le s ' é lève aussi pour 
aller chercher son salut dans l 'eau; mais quand 
l ' homme visite la place où se t rouvent les nids, 
i l peut s 'approcher à quinze et souvent à d ix pas 
du couple , sans le fa i re pa r t i r . Dans l 'eau, le g u i l 
lemot gry l le est plus p ruden t que sur la terre 
f e r m e . Lo in de la mer, i l semble ne plus ê t r e le 
m ê m e oiseau et oubl ie , comme tous les autres 
plongeurs, que la nature l u i a d o n n é des ailes. 

C'est dans les premiers j ou r s de mars qu 'ap
paraissent les gui l lemots grylles sur les monta
gnes d'oiseaux. Sur les petites montagnes, on ne 
voit g u è r e que trois ou quatre couples, tandis 

j qu' i ls sont plus n o m b r e u x sur les grandes. Ce-
l pendant i l est rare de t rouver plus de v i n g t ou 

trente couples dans ces l i e u x , q u i donnent asile 
à des mi l l i e r s de l ummes . Chaque couple chois i t 
une crevasse ou une fissure de rocher convena
ble et pond plus ou moins p r o f o n d é m e n t deux 
œ u f s , b ien p r o p o r t i o n n é s comme grandeur, de 
fo rme o v o ï d e , g r o s s i è r e m e n t granuleux, mais , 
m a r q u é s , sur un fond blanc sale ou v e r t - b l e u â -

! t re , de taches d 'un gris c e n d r é , de points et de 
petites taches arrondies ou de fo rme a l l o n g é e 
soit brunes ou d 'un b r u n t i r an t sur le no i r La 
ponte a rarement l ieu avant la m i - a v r i l , et sou
vent seulement en m a i . Quand on e n l è v e la pre
m i è r e c o u v é e , ce q u i arr ive f r é q u e m m e n t sur 

| les montagnes d'oiseaux, les couples pondent 
une seconde fois , mais cette f o i s - c i , un seul œuf . 
Le m â l e et la femel le couvent à tour de r ô l e , 
et se t iennent sur leur n id avec une telle obst i 
na t ion , qu 'on peut les prendre avec la m a i n . 
A p r è s une incuba t ion de vingt-quatre jours , les 
peli ts é c l o s e n t , v ê t u s d 'un épa i s duvet g r i s â t r e , et 
r e ç o i v e n t d 'abord, comme n o u r r i t u r e , des vers, 
de pel i ts poissons et de petites coqu i l l e s ; plus 
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tard, des poissons d'une taille plus forte et des 
c rus tacés , ce qui constitue le r é g i m e des adultes. 

Encore couverts du duvet du premier âge , les 
grylles nagent dé jà , mais ne savent pas encore 
plonger; et ils ne l'apprennent que lorsqu'ils 
ont toutes leurs plumes. 

Les G p o ë n l a n d a i s et les Irlandais s'emparent 
des guillemots quand ils peuvent le fa i re ; les 
Norwég iens se contentent de leur enlever leurs 
œ u f s . I n d é p e n d a m m e n t de l homme, le gerfaut 
et les labbes en font leur proie. Faber vif un 
pygargue fondre sur une bande de ces oiseaux,les 
obliger à plonger j u s q u ' à ce qu'ils fussent f a t i 
gués , et arriver par ce moyen à en prendre. Les 
grands poissons voraces sont aussi t r è s - d a n g e 
reux pour eux. 

Chasse. — La chasse des guillemots ne p r é 
sente pas de diff icul té , car le peu de sauvagerie 
de ces oiseaux permet de les approcher de très-
p r è s ; i l est t rès-faci le aussi, surtout en é té , de 
les prendre à des p ièges . 

C a p t i v i t é . — On ne peut guè re conserver en 
capt ivi té des guillemots grylles, ou du moins ne 
peut-on pas les garder longtemps. On a beau leur 
donner un grand bassin, ils semblent indiquer 
assez clairement, par leur triste attitude, qu ' i l ne 
peut remplacer la mer. 

Usages et p rodu i t s . — La chair des guil le
mots a une odeur d'huile, mais elle peut ê t re 
apprê tée de m a n i è r e à devenir mangeable. En 
Laponie,on fait souvent figurer sur les tables les 
jeunes et on finit par les manger avec plaisir. 
Leurs plumes sont employées pour la l i t e r ie ; 
quant aux œ u f s , on les estime beaucoup, et c'est 
rée l l ement un mets délicat , lorsqu'on s'est fai t à 
leur goût . 

LES LUMMES — URIA. 

Die Lummen, ihe Guillemots. 

Caractères. — Les lummes sont plus grands 
que les guillemots, mais de structure à peu 
près semblable. Us ont le bec de longueur 
moyenne, droi t , pointu, l é g è r e m e n t convexe 
en dessus, anguleux en dessous, plus haut que 
large à la base, un peu c o m p r i m é sur les côtés , 
à bords rentrants et tranchants ; les pieds 
comme ceux des guil lemots, mais avec des 
doigts relativement un peu longs; l'aile t r ès -
é t ro i te et t r è s - p o i n t u e ; la queue courte, com
posée de douze pennes; le duvet, épais et rude 
comme de la fourrure, est blanc sur les parties 
in fé r ieures , plus ou moins b r u n - n o i r â t r e aux 
parties s u p é r i e u r e s . 

On voit dans nos cont rées trois espèces de ce 
genre, tellement semblables par leur organisa
t ion , leurs couleurs et leurs habitudes, qu'il 
nous suffira de faire plus par t icu l iè rement l'his
toire de l'une d'elles. 

LE LU M ME TROÏLE — URIA TROUE. 

Die Troillumme, the common Guillemot, 

C a r a c t è r e s . — Dans son plumage des amours, 
le lumme (fig. 202) a la partie antér ieure du cou 
et la partie s u p é r i e u r e du corps d'un brun ve
l o u t é ; les pointes des plumes huméra les , blan
ches et l égè remen t bordées ; les parties infé
rieures blanches, avec les flancs rayés longitu
dinalement de brun . Dans le plumage d'hiver, 
la partie an t é r i eu re du cou et une partie des 
plumes s i tuées der r iè re les joues sont blanches. 
L'œil est b run , le bec noir ; les pieds sont gris-
de-plomb, plus foncé à la partie externe. Cet oi
seau mesure 48 cent, de long, de 73 à 76 cent, 
d'envergure; la longueur de l'aile est de 22 cent,, 
celle de la queue de 7. 

LE LUMME BRIDÉ — URIA RI1SGVIA. 

Die Wngellumme, the Ringlet-GuillemoU 

Caractères. — Cet oiseau, dont quelques na
turalistes ne font qu'une variété locale de l'es
pèce p r é c é d e n t e , a les parties supérieures et les 
flancs comme celle-ci, mais i l s'en distingue, 
à l 'époque des amours, par un cercle circumo-
culaire blanc, et par un trait de même couleur, 
descendant de l'angle pos tér ieur de l'œil, sur 
les côtés du cou. 

LE LUMME DE BRUNNICH — URIA BRUNNICHII 

Die Polarlumme, the polar Guillemot. 

Caractères.— Le lumme de Brunnichou arra, 
comme on le nomme aussi,se distingue des pré
céden ts par les teintes noires des parties supé
rieures, par les taches longitudinales noires des 
flancs, par son bec plus court et plus fort, et 
par une raie blanche qui part de l'angle de la 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e et va jusqu'aux narines. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des lummes. — 
Tous les lummes vivent dans les mers septen
trionales du globe ; cependant on les rencontre 
aussi, mais i so lément , dans les zones tempérées, 
où ils descendent r é g u l i è r e m e n t pendant l'hiver. 
Les lummes t ro ï le et de Brunnich vivent en 
Islande, tandis qu'on n'y a pas encore rencon
t ré de lumme b r idé . Ces trois espèces semblent 
donc habiter à peu près les mêmes degrés de 
lati tude, mais des degrés différents de longi-
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tude , le l u m m e b r i d é p a r a î t appar tenir plus par
t i c u l i è r e m e n t à l 'ouest. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des l u m m e s . — 
Les lummes ne s 'approchent de la terre fe rme 
q u ' à l ' é p o q u e de la ponte et v ivent sur la haute 
mer t o u t le reste de l ' a n n é e . Us nagent avec 
beaucoup d'adresse et enfoncent alors le corps 
dans l 'eau, à peu p r è s j u s q u ' à la l igne q u i s é p a r e 
la teinte d u dos de celle du ven t re ; ils p longent 
parfai tement et r amen t sous l 'eau des pieds et 
des ailes, avec beaucoup de r a p i d i t é et de f a c i 
l i t é , i ls peuvent rester sous l 'eau quelques m i 
nutes. Us traversent les airs rap idement , en fa i 
sant s i f f ler leurs ai les; mais ils ne vont pas l o i n 
d'une seule t ra i te . Lo r squ ' i l s veulent gagner leur 
n id , ils volent à une hau teur c o n s i d é r a b l e au-
dessus de la surface des e a u x , le reste d u temps 
ils rasent les I lots . De l o i n , le s i f f l ement de leurs 
ailes les fai t prendre pour de grands insectes. A u 
voisinage de leurs nids , su r tou t quand la monta
gne a une f o r m e con ique , on ne peut s ' e m p ê c h e r 
de les comparer à u n essaim d'abeilles volant 
autour d'une immense ruche . Ce n'est qu 'en se 
jetant à l 'eau qu ' i l s descendent presque sans 
coups d'aile : ainsi , par exemple, quand ils se d i -
gent en droi te l igne de leur montagne vers la 
mer. Tous suivent au tant que possible la m ê m e 
ligne, de sorte q u ' i l semble y avoir au tour de la 
montagne une v é r i t a b l e t o i t u r e , f o r m é e par les 
oiseaux q u i mon ten t et q u i descendent. 

En dehors de la saison de la ponte, on ne 
les voit jamais voler de cette m a n i è r e , mais p l u s 

souvent nager et p longer , ou tou t au plus s ' é l eve r 
un instant et puis s 'enfoncer de nouveau dans 
les Ilots. Leurs pieds ne sont pas propres pour la 
marche sur la terre f e r m e , aussi les y voi t -on t r è s -
rarement. D 'hab i tude , ils se meuvent en glissant, 
car ils avancent t r è s - d i f f i c i l e m e n t sur la plante 
des pieds ; parfois i ls courent en dansant, pou r 
ainsi d i re , sur les doigts , et en s'aidant de leurs 
ailes pour se t en i r en é q u i l i b r e ; de sorte que leur 
progression terrestre est, à p roprement parler , 
p lu tô t u n vol i m p a r f a i t qu 'une marche. Leu r 
voix est u n b r u i t de c r é c e l l e , u n c r i a i l l emen t 
continuel q u i a des in tonat ions diverses et 
semble re tent i r parfois c o m m e oerrr ou eerr. 
Les jeunes s i f f l en t . 

Quiconque a v is i té une montagne d'oiseaux 
o c c u p é e par des l u m m e s , ne s ' é t o n n e plus qu 'on 
taxe ces oiseaux de stupides. Dans le f a i t , ils se 
comportent c o m m e des ê t r e s ex t raord ina i rement 
insouciants et confiants , sur tout quand i ls se 
trouvent sur la terre f e rme . M ê m e en nageant, 
ils se laissent souvent approcher de t r è s - p r è s par 

une barque ; p r è s de leurs nids, ils ne fon t m ê m e 
plus a t tent ion à l ' h o m m e . Quand ils couvent, on 
peut les approcher j u s q u ' à six pas et m ê m e ju s 
q u ' à qua t re , sans éve i l le r leur a t t e n t i o n ; on 
peut s'asseoir devant eux, les regarder de p r è s , 
dessiner ou é c r i r e , sans qu' i ls s'envolent. Mais 
cette insouciance est l o in d ' ê t r e une preuve de 
s t u p i d i t é . L a personne q u i va les visi ter sou
vent ne leur inspire aucune crainte, tandis qu 'un 
gerfaut met en é m o i toute la montagne d 'o i 
seaux, a u s s i t ô t q u ' i l p a r a î t , de m ô m e q u ' u n 
pygargue q u i s'approche met en f u i t e des m i l . 
liers de ces oiseaux. Us connaissent donc bien 
leurs ennemis et s'ils ne comptent pas l ' homme 
p a r m i ceux-ci , c'est parce qu ' i l s ne le consi
d è r e n t pas comme t e l . Toutefois , on ne peut sa
voir si au m i l i e u de tous ces m i l l i o n s d'oiseaux 
qu 'on a sous les yeux, i l n 'en est pas quelques-
uns que l ' e x p é r i e n c e a rendus sages; on sait du 
reste que là où ils viennent i s o l é m e n t et où on 
les poursu i t , i ls deviennent sauvages et finissent 
par c o n s i d é r e r l ' homme comme u n ennemi . Us 
vivent entre eux dans la plus parfai te i n t e l l i 
gence et se r é u n i s s e n t à des e s p è c e s qu i ne p r é 
sentent po in t de danger pour eux. Jamais ils 
n 'at taquent les autres oiseaux, mais se mon t ren t 
t r è s - s o c i a b l e s . Les lummes choisissent pour é ta
b l i r leurs nids , des rochers e s c a r p é s ou des pans 
de rochers i so lés q u i s ' é l èven t sur le r ivage, q u i 
p romet ten t une p ê c h e abondante, et qu i p r é s e n 
tent des e s p è c e s de corniches, des crevasses et 
des fentes nombreuses. Probablement que la 
mer , dans le voisinage de ces emplacements, est 
p a r t i c u l i è r e m e n t r iche en poissons et en crusta
cés , q u i const i tuent leur n o u r r i t u r e ; ou bien en
core ce choix est p e u t - ê t r e m o t i v é par la r é g i o n 
dans laquelle est p l a c é e une falaise ou une 
part ie pr incipale de la montagne. Quoi q u ' i l en 
soit, l 'emplacement est t ou jou r s bien chois i . A 
la f i n de mars ou au commencement d ' av r i l , on 
les vo i t a p p a r a î t r e en bandes plus ou moins nom
breuses sur les montagnes, et alors commencent 
a u s s i t ô t une vie et u n mouvement pa r t i cu l i e r s . 
La montagne devient, comme nous l'avons d i t , 
une é n o r m e r u c h e d'abeilles. U n nuage d'oiseaux 
l 'environne constamment , on en voit des mi l l i e r s 
et des centaines de m i l l e , qu i semblent r a n g é s 
en batai l le , leur po i t r ine blanche t o u r n é e vers 
la mer , sur toutes les saillies, sui les pics, sur 
les corniches, sur les pointes et par tout en g é n é 
ral o ù i l s p e u v e n t s e poser;tandisque d'autres cen
taines de m i l l e volent de haut en bas ou r é c i p r o 
quement , et que d'autres mu l t i t udes p è c h e n t ou 
plongent dans la mer . La plus grande m o n t a -
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gne, les parois de rocher les plus é tendues , sont 
couvertes d'oiseaux; chacun d'eux se su f f i t à l u i -
m ê m e et jamais on ne voit de querelle s 'élever 
autour des nids. Tous semblent rivaliser de 
complaisance, si l 'on peut ainsi dire, et chacun 
cherche à venir en aide à son voisin. Les couples 
sont t r è s - é t ro i t emen t unis. Avant la ponte, 
posés l 'un à côté de l 'autre, ils se caressent, 
se frottent mutuellement le cou; si l 'un descend 
à la mer, l'autre le sui t ; ils pèchen t en commun, 
puis reviennent vers leur n id . Plus tard, ils par
tagent tous les soins de l ' incubat ion. La femelle 
ne pond qu'un seul œuf, t r è s -g r and i l est vrai , 
en forme de toupie, à coquille rés is tante , gros
s iè rement granuleux et m a r q u é de taches fon
cées sur un fond clair, mais si diversement ta
che té , que sur cent œ u f s , c'est à peine si on en 
trouve deux qui soient pareils. Le fond passe du 
blanc au jaune, au gris, par toutes les nuances; 
les petites taches et les petits points qu i se t rou
vent en plus ou moins grande abondance sur 
la coquille, se r éun i s sen t en couronne sur la 
grosse ou sur la petite ex t rémi té ; d'autres fois ces 
taches sont d i s t r ibuées éga l emen t sur toute la 
surface de l'œuf. Les lummes ne construisent pas 
à proprement parler de n id , ils pondent leurs 
œufs sur la pierre nue, sans m ê m e se donner la 
peine d'enlever les cailloux nombreux qui des
cendent du haut des pentes escarpées . Aussi tôt 
la ponte t e r m i n é e , commence l ' incubation; et 
ces soins ne sont pas seulement par tagés par le 
mâle et la femelle du couple, mais, d ' après des 
renseignements dignes de f o i , sur toutes les 
montagnes d'oiseaux, on voit des supp léan t s 
complaisants, prendre la place des légi t imes 
p ropr i é t a i r e s du n id et couver avec ardeur pen
dant un certain temps. On croyait, dans le temps, 
que cette opéra t ion s'accomplissait dans la po
sition assise, mais quiconque visite une mon
tagne d'oiseaux s 'aperçoi t bien vite que les 
lumnes prennent à cet effet la m ê m e position 
que les autres oiseaux. 

Le jeune éclôt après une incubation qui va de 
trente jours j u s q u ' à trente-cinq quelquefois. Ce 
petit ê t re ressemble bien p l u s à uneboule de laine 
noir -gr isâ t re qu ' à un oiseau, mais g râce aux soins 
dont l 'entourent ses parents et tous les autres 
lummes inoccupés , i lse développe rapidement, 
perd son duvet et au bout d'un mois est dé jà 
couvert de plumes. Bientô t les petits abandon
nent le coin de rocher où ils sont nés , pour aller 
à la mer. « Cet é c h a n g e , d i t Naumann, n'est pas 
sans danger, comme le prouvent clairement les 
mouvements inquiets et les cris de la femel le . 

Le pelit se lance d'un bond, du bord du rocher 
dans l'eau, suivi par les v ieux , plonge aussitôt 
qu ' i l est à l'eau, toujours suivi par ses parents, 
et quand i l remonte se serre avec effroi contre 
eux en poussant des sifflements aigus, comme 
pour leur demander de venir à son secours 
et lu i permettre de monter sur leur dos. Mais 
i l doit, faire connaissance avec son nouvel élé-

I ment, et ap rès quelques plongeons toujours exé
cutés en compagnie des vieux, i l devient plus 
confiant. Les parents l u i apprennent en même 
temps à pourvoir l u i - m ô m e à sa nourriture. Ils 
continuent à le p ro téger et l'accompagnent en 
pleine mer, où souvent on rencontre, à plusieurs 
lieues de la côte , de vieux oiseaux accompagnés 
de leurs petits à peine à moi t ié développés, af
frontant les vents et les flots. Le saut des ro
chers n'est pas toujours heureux : les petits, en 

| sautant, tombent quelquefois sur les pierres el 
! se tuent. » 

Chasse. — Les montagnes d'oiseaux sont ré
g u l i è r e m e n t moissonnées par les hommes, etpro-
duisent, d ' après le nombre plus ou moins grand 
d'oiseaux qui y couvent, une récol te d 'œufs et de 
jeunes plus ou moins abondante. Dans le Nord, 

i on expédie assez loin les œufs ; quant aux jeunes, 
on les sale et on les conserve pour l'hiver. Dans 
les îles F é r o ë , i l s'est f o r m é une classe d'hom
mes, les oiseleurs, pour l 'exploitation des mon
tagnes d'oiseaux; ces hommes bravent tous les 
dangers et voient la mor t sous toutes ses faces, 
pendant qu'ils se l ivrent à leur industrie; aussi 
c'esi à peine s'il en meurt un dans son l i t . Us 
gravissent les rochers depuis le bas, ou se lais
sent descendre au moyen de longues cordes. Ils 

j se suspendent à des hauteurs de 17 mètres , pour 
atteindre la retraite où se font les couvées; ils 
posent les pieds sur des corniches, où les oiseaux 
ont à peine assez de place, et accomplissent des 
tours de force qu i semblent impossibles. En hi
ver, dans le Groën land , on abat des lummes par 
centaines de mi l le , à l'aide des armes à feu ; ce
pendant i l y a une m a n i è r e toute particulière 
de les prendre : les lummes, avant la fonte des 
glaces, arrivent d'ordinaire aux places qu'ils 
ont choisies pour nicher et y passent la nui t ; 
après leur a r r i v é e , les Groënlandais entou
rent aussi silencieusement que possible la mon
tagne, puis effrayent les oiseaux qui s'y trou
vent, en criant et en t i rant des coups de fus i l ; 
les lummes, oubliant qu'au-dessous d'eux la mer 
est encore couverte de glace, se lancent la tête 
en avant et vont se briser sur la glace. Indépen
damment des hommes, tous les grands oiseaux 
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de pro ie , les corbeaux et les labbes leur font une | 
chasse con t inue l l e , en m ô m e temps que les pois
sons voraces les poursu ivent sous les eaux. E t 
cependant, m a l g r é toutes les poursuites aux
quelles ils sont en but te , m a l g r é la des t ruc t ion 
des œ u f s et des jeunes, l eur n o m b r e ne d i m i n u e 
pas, ou d u moins ne d i m i n u e pas d 'une m a n i è r e 
sensible. Les montagnes d'oiseaux sont encore 
recouvertes a u j o u r d ' h u i d 'autant de centaines 
de mi l l i e r s d'oiseaux qu 'on se rappelle en avoir 
jamais v u . 

C a p t i v i t é . — J 'ai eu longtemps en c a p t i v i t é 
des lummes et j ' a i su m 'en fa i re de v é r i t a b l e s 
amis. I ls ne faisaient aucune d i f f i c u l t é pour 
prendre la n o u r r i t u r e que je leur tendais, et 
semblaient ne po in t faire de d i f f é r e n c e entre les 
petits poissons et les c r u s t a c é s . I ls s ' e x e r ç a i e n t , 
plusieurs heures par j o u r à nager, mais ne 
plongeaient pas, p e u t - ê t r e parce qu ' i l s n'avaient 
pas encore appris à le fa i re . Quand ils é t a i e n t 
f a t i gués , ils a l la ient sur la terre f e rme et se ser
raient si é t r o i t e m e n t les uns contre les autres, 
qu' i ls ne faisaient qu 'un seul tas. Jamais ils ne 
glissaient sur les tarses, mais marchaient p l u 
tôt sur les or te i ls , en s'aidant de leurs ailes, 
qu'i ls faisaient m o u v o i r t r è s - g r a c i e u s e m e n t , et 
en dansant avec une vitesse et une adresse sur
prenantes. Plusieurs d 'entre eux f u r e n t t u é s 
par des an imaux carnassiers, le chagr in d 'avoir 
perdu leurs compagnons f i t p r o b a b l e m e n t m o u r i r 
les autres. 

LES MERGULES — MERGULUS. 

Die Krabbentancher, the Smews. 

Caractères. — Les mergules se distinguent 
des autres e s p è c e s de la f a m i l l e , par u n bec 
court et é p a i s , convexe en dessus, r e n f l é , à bords 
t r è s - r e n t r a n t s , à mand ibu le i n f é r i e u r e t r è s - a n 
guleuse à la rencontre de ses branches, s i l l o n n é , 
chez les vieux, en avant des ouvertures arron

dies des fosses nasales. 
Les mergules ont beaucoup de ressemblance 

avec les autres u r i i d é s et paraissent fa i re 
t rans i t ion entre les lummes et les p ingou ins . 

LE ME II G CLE NAIN — MERGULUS ALLE 

Der Krabbentancher, the Smew. 

Caractères. —Tous les naturalistes qui ont 
é t u d i é les habi tudes d u plus pe t i t des u r i i d é s , du 
mergule na in , s 'accordent pour le compter au 
nombre des plus gracieux enfants de la mer . Sous 

son p lumage d ' é t é , i l est noir f o n c é aux parties 

s u p é r i e u r e s ; d 'un no i r mat au devant du cou , 
blanc aux parties i n f é r i e u r e s , avec les cô té s r a y é s 
de b run ; les pieds sont b l e u â t r e s . Dans le p lu 
mage d 'hiver, la gorge t i r e sur le blanc et le 
cou sur le gris f o n c é . Cet oiseau mesure de 24 
à 27 cent, de long , de 44 à 50 cent, d 'envergure; 
la longueur de l 'ai le est de 15 à 16 cent. , celle 
de la queue de 3 à 4. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les voyageurs 
q u i ont é t é au G r o ë n l a n d appellent le mergule 
nain Yoiseau de glace, parce que sa p r é s e n c e en 
bandes nombreuses ind ique o rd ina i remen t le 
voisinage de grandes masses de glace. « D e u x 
fois , d i t Ho lbô l l , j ' a i é t é e n f e r m é dans les glaces, 
et deux fois j ' a i vu des q u a n t i t é s innombrables 
de ces oiseaux se d i r ige r vers le no rd . » D'autres 
navigateurs ont o b s e r v é le mergule na in j u s 
que dans les r é g i o n s les plus septentrionales. 
Parry l 'a r e n c o n t r é encore sous le 82° , 45' de 
la t i tude n o r d ; entre le 81° d e g r é et le 82 e i l en a 
vu des bandes c o n s i d é r a b l e s . I l est t r è s - c o m m u n 
au Spitzberg, à Jan Mayen, à Nowaja -Seml ja , 
et t r è s - n o m b r e u x au G r o ë n l a n d ; on le voi t 
i r r é g u l i è r e m e n t e l e x c e p t i o n n e l l e m e n t plus avant 
dans le sud. I l s ' é g a r e annue l lement en Islande, 
sur les cô te s de l 'A l l emagne , de la Grande-
Bretagne, de la Hollande et de la France ; à 
Helgoland, on en vo i t a r r iver quelques-uns en 
hiver . 

l l œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e — I l est p ro 
bable que le mergule nain entreprend de grands 
voyages autres que ceux qu 'on c o n n a î t j u s q u ' à 
p r é s e n t ; i l n 'y aurai t par c o n s é q u e n t pas l i eu 
de le c o n s i d é r e r comme u n v é r i t a b l e oiseau 
s é d e n t a i r e . I l ne gagne la terre fe rme que pour 
y couver ou lo r squ ' i l y est con t r a in t par les l o n 
gues t e m p ê t e s de l 'h iver ; car dans les c i rcons
tances normales , i l nage au m i l i e u des plus 
fortes vagues, par lesquelles i l se laisse por ter 
sans opposer de r é s i s t a n c e . I l dor t sur les flots, 
la t ê t e sous les plumes ; en f in , i l semble se t r o u 
ver pour ainsi d i re chez l u i sur toute l ' é t e n d u e 
de la vaste mer . 

Le mergule nain est de tous les u r i i d é s et de 
tous les p longeur , a i lés , en g é n é r a l , le plus re 
m u a n t , le plus v i f et le plus adro i t . I l marche 
sur ses doigts, a-sez vite et assez adroi tement , 
q u o i q u ' i l s'avance par petits pas ; i l glisse rapi-
demen tau m i l i e u despierresouse fauf i le comme 
une souris dans son t rou ; i l nage et plonge avec 
une adresse extraordinaire , mieux m ê m e que 
les lummes et les p ingouins , reste deux minu tes 
et plus sous l'eau et supporte longtemps tous 
les assauts de la t e m p ê t e avant d ' ê t r e f a t i g u é . 
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Son vol présen te quelque analogie avec celui 
des guillemots et des lummes et encore plus 
avec celui des insectes, car i l fa i t mouvoir ses 
petites ailes avec une grande r a p i d i t é . I l prend fa
cilement son essor, soit surl 'eau, soi tsur la terre 
ferme, et retombe tout aussi adroitemeut à la 
surface de la mer ou dans les flots; bref, i l 
prouve qu ' i l est m a î t r e de son v o l . Sa voix le 
distingue de tous les autres plongeurs ailés et 
para î t varier, car les observateurs l 'ont rendue 
de di f férentes m a n i è r e s , les uns par la syllabe 
gief, qui résonne comme un sifflement sonore; 
les autres par les cris trr, trr, tet, tet, tet. On 
entend, bien avant de les voir, les bandes qu'on 
rencontre en mer par un temps brumeux ; du 
reste, le mergule nain se distingue par sa vivacité 
et son agil i té . En outre, son naturel est tout à 
fa i t celui des autres ur i idés ; i l est aussi paci
fique et sociable qu'eux, et tou t aussi insou
ciant. 

La nourr i ture des mergules nains consiste 
principalement en petits insectes qui vivent à la 
surface de l'eau ; on trouve rarement des restes 
de poissons dans l'estomac des individus que l 'on 
tue. Quand ils chassent, on les voit d i sséminés 
sur une grande é t e n d u e de la mer, nager avec 
préc ip i t a t ion , plonger, poursuivre leur proie 
par de rapides mouvements de t ê t e , et toujours 
prendre quelque chose. Dans les îles des hautes 
régions du Nord , à l ' époque de la ponte, les 
mergules se r éun i s s en t en bandes innombra
bles. Sur les côtes du Spitzberg, par exemple, 
on les voi t , d i t Malmgren, partout en grand 
nombre, et on entend nu i t et jour , à une lieue 
de distance de la cô te , des cris continuels qui 
partent des flancs de la montagne qu'ils ont 
choisie. Dans les environs de l'Islande, ils ne 
nichent, d i t Faber, que sur une local i té , à l 'ex
t r é m i t é nord de la petite île de Grimso. Chaque 
couple cherche au mi l ieu des débr is d é r o c h e r , 
une petite place convenable pour y installer 
son n id . La ponte est d'un seul œuf blanc, à re
flets b l euâ t r e s , et à peu près du volume d 'un 
œuf de pigeon. « Le 17 j u i n , raconte Faber, 
vers minui t , je déplaça i , avec quelques habi
tants de l 'île, les pierres qu i cachaient les nids, 

et je pris des mergules nains sur leurs œ u f s ; 
plus tard, en les d i s séquan t , je constatai qu'ils 
é ta ien t tous des m â l e s . Us me donnè ren t une 
preuve touchante de l 'affection que, même les 
mâles de cette espèce ont pour leurs œufs . Trois 
jours avant cette entreprise, j'avais déjà visité 
cette place à nids, et j 'avais blessé un oiseau à 
l'aile, mais i l s 'était rapidement dissimulé au 
mi l ieu des pierres, avant que je pusse m'en em
parer. C'était un des dix mâles que je trouvai 
trois jours plus tard sur les œufs , i l était couché 
tout meur t r i , et l 'aile f racassée ; ses douleurs 
n'avaient pu é touf fe r son affection pour sa 
couvée . Sur ces places à nids, on voit les o i 
seaux qui ne couvent pas, posés sur les débris 
de rocher qu i cachent ceux qui couvent. Quand 
on les fait lever, ils se dirigent ensemble vers 
la mer, mais reviennent b ientô t et entourent 
les nids de si p rès , qu'on peut les abattre faci
lement. Pendant le j o u r , les oiseaux qui ne 
couvent pas se l ivrent à la pêche , et le soir 
viennent se poser en criant et en caquetant sur 
les pierres qu i avoisinent leurs nids. On ne 
sait pas j u s q u ' à présent quelle est la durée de 
l ' incubation ; mais on n'ignore pas que les deux 
parents aiment d 'un égal amour leur petit et 
qu'ils le nourrissent j u s q u ' à ce que, complète
ment recouvert de plumes, i l abandonne le nid 
et puisse gagner la mer. I l est probable que les 
mergules qu i se sont reproduits sur divers 
points se r é u n i s s e n t après l ' éducat ion des jeunes 
et forment ces bandes innombrables qu'on a 
r e n c o n t r é e s parfois. 

Chasse. — Ce ne sont pas seulement les oi
seaux de proie et les mouettes du nord ou les 
grands poissons voraces qui poursuivent les 
mergules, l 'homme leur fai t aussi la chasse, 
pour s'en nou r r i r . Le fait suivant peut donner 
une idée de la q u a n t i t é de mergules qu'on abat : 
trois chasseurs qui appartenaient à l 'équipage 
de YAlexndre, t u è r e n t en cinq ou six heures 1,663 
p i è c e s ; et l 'un d'eux abattit d'un seul coup de 
fusi l 32 de ces oiseaux. Rôt is , les mergules sont, 
avec la chair de renne, les morceaux les plus 
dé l ica ts que l 'on connaisse au Spitzberg. 

L E S P H A L É R 1 D É S — PHALERES 

Die Schmucktaucher, the Stariks. 

C a r a c t è r e s . — Dans les rég ions septentrio-
nalesdu grand Océan , certains oiseaux plongeurs 

viennent se r é u n i r aux ur i idés et aux alcidés. 
Ils trahissent une é t ro i te pa ren té avec ces der-
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Fig. 203. Le Macareux moine (p. 883). 

niers, et leur organisat ion en d i f f è r e peu ; ce
pendant i ls s'en d is t inguent par les touffes de 
plumes a l l o n g é e s qu ' i l s ont sur la t ê t e ; par l eur 
bec t r è s - c o u r t , et par leur plumage abondant, 

paré de couleurs assez vives. 
Cette f a m i l l e ne repose que sur u n genre. 

LES STARIQUES - PB A LE RI S. 

Die Slrausztaucher, the crested Smcw. 

Caractères. — Les stariques ont un bec plus 
court que la t ê t e , t r è s - c o m p r i m é , é c h a n c r é à 
l ' e x t r é m i t é de la mand ibu le s u p é r i e u r e , q u i est 
l é g è r e m e n t convexe ainsi que la mand ibu le i n f é 
rieure ; des jambes t r è s à l ' a r r i è r e d u corps ; 
des tarses courts , t r è s - c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t ; 
des ailes de longueur moyenne, et une queue 

t r è s - c o u r t e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . - Les e spèces 

jusqu ' i c i connues q u i appar t iennent à ce genre 
vivent dans les r é g i o n s septentrionales du Grand 

BBEHM. 

O c é a n , entre le nord-est de l 'Asie et le no rd -

ouest de l ' A m é r i q u e . 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — E n tant que 

je sache, les m œ u r s et les habitudes des stari
ques ressemblent à te l point à celles des lummes 
et des p ingouins , q u ' i l me suf f i ra de faire aussi 
succinctement que possible l 'h is to i re d'une de 

ces e s p è c e s . 

LE STARIQUE HUPPÉ — PHALE111S CMSTATELLA. 

Der Starik, the Starik. 

Le starique huppé, ou simplement slarique, 
comme l 'appellent les Russes, porte sur le f r o n t 
une huppe c o m p o s é e de six à h u i t plumes à tige 
t r è s - é l a s t i q u e , à barbes t rès r a p p r o c h é e s , recour

bées en f o r m e de fauc i l le d ' a r r i è r e en avant. 
D'autres plumes longues et d é c o m p o s é e s , d 'un 
blanc é b l o u i s s a n t , se t rouven t à la naissance 
du bec et sur les joues, et embellissent t ou t par
t i c u l i è r e m e n t le f r o n t et les cô té s de la t ê t e . 

I V — 422 
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Le plumage des oiseaux adultes, chez lesquels la 
i parure est spéc ia lement développée, estd'un brun 
noi râ t re à la partie supé r i eu re , d'un cendré bleuâ
tre à la partie in fé r i eu re , dégéné ran t en jaune 
grisâtre sur le ventre ; les r é m i g e s et les rectrices 
sont noires. L 'œil est b run foncé , le bec rouge-
corail, les pieds sont b l euâ t r e s . Les jeunes n'ont 
point de parure, les plumes du f ron t sont noires, 
et chacune d'elles est t ique tée de blanc, les 
épaules sont grises, le reste des parties s u p é 
rieures noir, la gorge d'un jaune t i rant sur le 
blanc ; les parties in fé r ieures sont d'un blanc 
pur. Comme tai l le , cet oiseau peut à peu près 
ê t re comparé à une grande caille. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Steller dé 
couvrit le starique h u p p é dans la mer de Beh
r i n g ; après l u i , d'autres navigateurs l 'ont ren
cont ré depuis le dé t ro i t de Behring jusque 
dans les mers du Japon et sur les côtes de l ' A 
m é r i q u e . 

l l œ u r s , habi tudes et r é g i m e . — Comme les 
autres plongeurs, le starique h u p p é est t rès -so
ciable ; i l habite, à ce qu ' i l para î t , la terre ferme, 
plus souvent que les guillemots, et y vient du 
moins tous les soirs pour y dormir . Pendant le 
jour , i l nage et plonge en grande compagnie. 
On assure qu ' à terre sa confiance est telle qu ' i l 
en paraî t slupide. Lorsque les habitants du 
Kamtschatka é t e n d e n t sur le rivage leurs four
rures, les stariques h u p p é s vont, dit-on, y cher
cher un refuge contre le mauvais temps ; ils 
s'embarrasseraient en grand nombre dans les 
plis et dans les manches, et deviendraient ainsi 
une proie facile. Que faut- i l croire de cela? C'est 
ce que j'abandonne au bon sens de mes lecteurs; 
je ferai remarquer seulement qu 'un de nos 
observateurs les plus dignes de f o i , qui a vu 
ces oiseaux sur les lieux où ils nichent, n'a rien 
r acon té de pareil. On s'empare des stariques 
h u p p é s par des moyens un peu d i f férents de 
ceux qu'on emploie pour prendre des lummes 
ou des pingouins. 

K i l l l i t z décr i t une place à nids, qu ' i l visita 
dans les environs du port de Pierre-et-Paul, 
appelé Ile de Rochers. « J ' é ta i s p longé dans la 
contemplation du spectacle que m'of f ra i t ma 
place a é r i e n n e ; l'ensemble paraissait ê t re un 

immense palais e n c h a n t é , divisé en plusieurs 
corps de b â t i m e n t s par des rues étroites ; la toi
ture, sur laquelle nous nous trouvions, permet
tait d'en embrasser la plus grande partie. Ce 
qui ajoutait à cette impression, c'était la com
binaison des masses escarpées , composées de 
blocs de pierre t an tô t arrondis, tantôt tron
q u é s , dont la symétr ie constituait de véritables 
constructions, dont la charpente intér ieure se 
composait de voûtes é n o r m e s , reposant sur des 
piliers gigantesques. C'est l'effet que nous pro
duisirent ces profondes excavations d'une con
struction régu l i è re , que le flot avait créées, et 
qui offraient à nos yeux des couloirs pittores
ques. A nos pieds bri l la ient , profondes comme 
la mer, les rues é t roi tes de cette ville merveil
leuse, t ianqui l le et calme, sous le bril lant miroir 
des mers, aussi lo in que l'œil pouvait atteindre ; 
mais quelle agitation devait se produire si le 
vent le plus léger s 'élevait ! Ce qui contri
buait à donner à ce spectacle un cachet magi
que, c ' é ta ien t les innombrables habitants du 
palais, ces oiseaux, dans les positions les plus 
bizarres et les plus variées, el qui , dans la per
suasion de leur droi t de p ropr ié t é , ne semblaient 
pas p r ê t e r la moindre attention à leurs visiteurs 
inattendus. La légère té avec laquelle ils arri
vaient et s 'é lo ignaient , augmentait encore le 
malaise de celui qu i , ne se fiant pas à ses 
jambes, devait regagner le chemin qu'il aper
cevait dans les profondeurs qu ' i l dominait. » 

Le sol de ces îles de rochers étai t complètement 
bouleversé par d i f fé ren tes espèces d'oiseaux, au 
nombre desquelles se trouvaient quelques sta
riques h u p p é s . K i t t l i t z en a vu beaucoup sur la 
mer, nager et plonger; la plupart du temps ils 
é ta ient par deux ou par trois; i l les rencontra 
aussi sur les montagnes, mais, à son grand désap
pointement, la plupart des nids avaient déjà été 
enlevés . U n'y en avait que deux qui contenaient 
encore des œ u f s , et ce fu t à l'aide d'un croc qu'on 
attira d 'un de ces nids un oiseau qui couvait. 
Chaque couple pond tout simplement sur le sol 
des interstices du rocher deux œufs assez grands, 
a l longés , d 'un blanc t irant sur le roux, marbrés 
el point i l lés c o m p l è t e m e n t de brun roux. 
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L E S A L C I D É S — A L C J E . 

Die Alkeu, the Auks. 

C a r a c t è r e s . — Les a l c i d é s sont des plongeurs 
ailés dont le bec est t r è s - é l e v é , t r è s - c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t et c r e u s é de n o m b r e u x s i l lons sur 
les cô tés des deux mandibu les ; leurs ailes sont 
t r è s - p e t i t e s , é t r o i t e s et pointues, et leur queue, 
qui se compose de douze à seize pennes, est re
marquablement cour te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
espèces de la f a m i l l e hab i ten t le n o r d de notre 
globe et ne v iennent dans nos c o n t r é e s q u ' à l ' é t a t 
d'oiseaux de passage. 

LES MACAREUX — MORMON. 

Die Larventaucher, the Auks. 

Caractères. — Les macareux sont des oiseaux 
de taille moyenne , à cou cour t , à t ê t e grosse. 
Us ont u n bec c o n f o r m é d'une f a ç o n toute par
t i cu l i è r e . V u de c ô t é , cet organe p a r a î t t r i angu- j 
laire ; i l d é b o r d e à sa racine le f r o n t et le men ton ; 
un bourrele t de peau q u i s'avance j u s q u ' à 
l'angle de la bouche en recouvre la base ; i l est 
rayé en avant, m é d i o c r e m e n t p o i n t u , mais t r è s -
t ranchant ; en u n m o t , i l d i f f è r e d u bec de tous 
les autres oiseaux. Us ont t rois doigts aux pieds, 
des palmes assez grandes , des ongles t r è s -
longs et r e c o u r b é s en dehors. Leurs ailes sont 
petites, é t r o i t e s , a r rond ie s ; l eur queue est 
t r è s - c o u r t e , c o m p o s é e de seize rec t r i ces ; les j 
plumes ordinaires sont t r è s - f o u r n i e s en avant du 
corps, fermes et c o u c h é e s à pla t ; en a r r i è r e , 
elles sont plus longues et plus fines. Le pou r tou r 
des yeux est r emarquab le en ce q u ' i l p r é s e n t e u n 
tubercule i n f é r i e u r car t i lag ineux, a l l o n g é et 
vertical, et u n tubercule s u p é r i e u r , t r i a n g u l a i r e 

et é g a l e m e n t v e r t i c a l . 

LE MACAREUX MOINE — MORMON FRATERCULA. 

Der Lund, the Sea-Parrot. 

C a r a c t è r e s . — Le macareux moine ( f i g. 203)a le 
sommet de la t ê t e , le cou et le dos noirs , les joues 
et la gorge d ' un gris c e n d r é ; le ventre b lanc, 
grisou n o i r sur les c ô t é s ; l 'œi l b r u n f o n c é , b o r d é 
d un cercle rouge -co ra i l ; les tubercules d 'un 
gris c e n d r é , le bec rouge-cora i l p â l e à la po in te , 
plus c la i r dans ses rayures, g r i s -b leu à la racine, 
jaune-orange à l 'angle de la bouche; les pieds 

rouge-cinabre . Les jeunes se dist inguent par 
leur bec moins é levé et la colorat ion moins b r i l 
lante de leurs plumes. La longueur totale du ma
careux moine est de 12 pouces, son envergure 
de 23 pouces à 23 pouces et d e m i ; la longueur 
de l 'ai le est de 6 pouces et quar t , et celle de la 
queue de 2 pouces et d e m i (mesures anglaises). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le macareux 
moine habite la mer du Nord , la part ie septen
tr ionale de l 'A t l an t i que , et la mer Polaire 
jusqu ' au 80° d e g r é de la t i tude n o r d . On le r en 
contre sur les cô t e s de l 'Europe , de l 'Asie et de 
l ' A m é r i q u e ; dans le n o r d de l ' o c é a n P a c i f i 
que, i l est r e p r é s e n t é par une e s p è c e t r è s - v o i s i n e . 
Quelques couples pondent encore dans l ' î le 
d ' H e l g o l a n d ; plus au N o r d , ils deviennent plus 
nombreux , et dans la merdeg l ace , ils se trouvent 
en q u a n t i t é si c o n s i d é r a b l e qu 'on peut estimer à 
plusieurs centaines de m i l l e , et m ê m e à des m i l 
l ions , le nombre de ceux q u i couvrent les places 
à nids pendant l ' é t é . Us ne doivent pas ê t r e t r è s -
r é p a n d u s dans le sud du G r o ë n l a n d ; mais , plus 
au nord , ils sont d é j à plus abondants. Dans la 
partie e u r o p é e n n e d e l à mer de g l a c e , i l s d é p a s s e n t 
en nombre tous les autres oiseaux. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On ne sau
ra i t admettre que les macareux moines é m i g r e n t , 
b ien qu 'on les rencontre souvent pendant l 'hiver 
dans des c o n t r é e s plus m é r i d i o n a l e s ; à propre
men t par ler , ils ne fon t qu 'al ler des places à nids 
à la haute mer , et vice versâ. I l peut arr iver que 
de proche en proche ils s ' é g a r e n t jusque dans 
des c o n t r é e s s i t u é e s plus au sud, et m ê m e jusque 
dans la M é d i t e r r a n é e ; mais ce sont là des faits 
exceptionnels. Leur vie se divise en deux parts : 
la viede l ' é t é , sur les montagnes; et celle de l ' h i 
ver, sur la mer. L a plus i n t é r e s s a n t e pour nous 
est celle de l ' é t é , nous ne connaissons d'ail leurs 
que f o r t peu celle de l 'h iver . 

Dans m o n voyage enLapon ie , je ne rencont ra i , 
ou p l u t ô t je ne d is t inguai le macareux moine des 
autres oiseaux, qu 'au voisinage des î les L o f f o -
den. Ce q u i me f rappa tout d'abord dans cet o i 
seau, ce f u t la f a ç o n v ra iment surprenante dont 
i l vole sur les vagues, q u ' i l rase sans p a r a î t r e 
jamais en qu i t t e r la surface. I l emploie à cet 
elfet ses ailes aussi bien que ses pieds, et se 
transporte rapidement d'une lame à une autre 
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lame, comme un poisson moi t ié nageant et moi -
tié volant ; i l frappe l'eau des ailes et des pattes 
tout à la fois, décr i t une courbe après l 'autre, se 
pliant au caprice des flots et avançan t sans cesse 
avec une rapidi té et une force tout à fait merveil
leuses. De son bec i l fouil le la lame tout en vo
lant, et en cela i l m'a rappe lé s i ngu l i è r emen t le 
bec-en-ciseaux. Quand i l se lève de la surface des 
eaux pour s'envoler, i l le fait avec une rap id i té si 
extraordinaire et en ligne si directe que l 'on tire 
toujours trop en a r r i è r e , au commencement. 
Pour la nage, i l n'est dépassé certainement par 
aucun autre membre de la famil le ou de l 'ordre 
auquel i l appartient. U repose l égè remen t sur les 
vagues, ou s'enfonce à volonté au-dessous de 
leur surface ; i l plonge sans effort et sans b ru i t et 
reste sous l'eau deux ou trois minutes; au dire 
des naturalistes, i l descendrait à une profondeur 
de 30 brasses. Sur terre, i l marche à petits pas 
et en vacillant, mais cependant t r è s - r a p i d e m e n t ; 
i l peut s'enlever dans les airs, et se laisser tomber 
sur le sol tout d'un trait et sans hés i ta t ion . 

Quand i l est tranquille, i l repose habituelle
ment sur la pointe des pieds et sur la queue, ou 
bien encore, i l est c o u c h é à plat sur le ventre. 
Comme ses congénè res , i l remue sans cesse la 
tête et le cou, m ê m e au repos, comme s'il cher
chait quelque chose autour de l u i . Ce mouve
ment de tê te fai tune impression t rès-bizarre sur 
le spectateur. Sa voix ne se distingue de celle 
des espèces voisines que par sa profondeur. Elle 
se rapproche beaucoup de celle de l'alque torda; 
elle sonne bas, para î t exprimer orr, orr, et res
semble par moments au ronflement d'un homme 
endormi, à ce que di t Faber; quand i l est i r r i té , 
sa voix rappelle le grognement d'un petit chien. 

J'ai vécu des jours entiers dans la société des 
macareux, ce qui m'a permis de bien les é tud ie r 
sur leurs montagnes à nids; j ' a joutera i que celte 
é tude m'a p r o c u r é une vive satisfaction. Je re
garde le macareux moine comme le plus actif et le 
plus intelligent de tous les oiseaux de sa famil le . 
Quand on le voit assis, tranquille devant son 
t rou, on est t e n t é de croire, avec Faber, qu ' i l est 
sot et ennuyeux; et quand on apprend q u ' à la 
vue de l 'homme, au lieu de se préc ip i te r à la 
mer, i l se glisse dans son n id , au fond duquel i l 
s'accule en grommelant et en se dé f endan t , et 
qu ' i l se laisse prendre sans m ê m e songer à la 
fuite, on est t en té de croire q u ' i l y a chez l u i 
plus que de la sottise. 

Ce qu i confirme dans cette op in ion , c'est la 
façon dont i l se conduit en capt iv i té , lorsqu' i l 
a été enlevé de la place à nids et t r anspor té à 

quelques centaines de pas de la mer, comme je 
l 'ai fai t . Là, bien q u ' a b a n d o n n é à une complète 
l ibe r té , i l est si ahuri , qu ' i l semble avoir com
p lè t emen t oubl ié l'usage de ses ailes; on peut le 
jeter en l 'air sans qu ' i l essaye de s'envoler; i l se 
laisse retomber lourdement à terre; i l tient tête 
à ceux qui s'approchent, voire m ê m e aux chiens, 
mais jamais i l ne songe à fu i r . 

Mais on prend de l u i une autre opinion quand 
on le poursuit sur la mer, son véri table é lément ; 
alors on peut appréc ie r son intelligence. Cepen
dant le macareux moine n'est pas précisément 
t r è s -p ruden t ni t rès - fa rouche , et cela par la raison 
toute simple q u ' i l ne vient à l ' idée de personne 
de l ' i nqu ié te r aux endroits qu ' i l habite; ceci 
fait qu ' i l ne craint nullement l'approche des 
bateaux ; mais i l devient t rès-soupçonneux et 
t rès -cra in t i f aussi tôt qu ' i l se voit poursuivi : j ' a i 
pu m'en convaincre m o i - m ê m e . Je ne veux pas 
dire par là que ce soit un oiseau bien intelligent, 
je consentirai m ê m e à ce qu'on l'appelle sot. Con
trairement à ses congénères , i l n'est ni t rès-so
ciable, n i très- to lé ran t . Peu t -ê t re y a-t-il plus 
de disputes entre les macareux qu'entre les 
lummes; quant à moi , je n'ai rien vu de sem
blable; i l m'a m ê m e paru que la plus parfaite 
intelligence r égna i t entre eux. Au besoin, le 
lumme sait se servir avec succès de son bec aigu; 
et i l a plus que tout autre oiseau de ce genre 
occasion de le faire, par la raison qu' i l doit se 
dé fendre souvent dans son trou contre les agres
seurs. Tous ceux que j ' a i a r rachés de leur nid se 
servaient de leur bec avec beaucoup de force et 
d'adresse; et l ' un d'eux, que j'avais laissé libre 
un peu loin de la mer, accueillit si bien un gros 
chien de basse-cour qui s'approchait de lu i un 
peu trop imprudemment , qu ' i l l u i fit passer à 
tout jamais l'envie de recommencer l'attaque. 

La nourr i ture du macareux moine se compose 
de c rus t acés et de pelits poissons; c'est avec ces 
derniers q u ' i l élève ses jeunes. Je ne saurais dire 
à quoi l u i sert son bec pour prendre sa proie, et 
je ne m'en occuperai pas autrement, comme l'ont 
fai t d'autres naturalistes ; je me bornerai à dire 
qu ' i l sait en faire usage avec beaucoup d'adresse. 
A terre, i l doit manger aussi des plantes vertes; 
je n'ai d'ailleurs fai t aucune observation person
nelle à ce sujet. 

Comme le macareux moine se reproduit par
tout en compagnie des lummes et des alques, et 
qu ' i l est probable qu ' i l ne forme jamais de co
lonies à part, tout ce q u i a é té dit sur les mœurs 
de ces derniers, l u i est applicable. Au milieu 
d'avril ou au commencement de mai, selon qua 
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la neige fond plus tô t ou plus t a rd , i l se rapproche 
des montagnes , et cherche au plus vite la place 
de son ancien n i d , ou bien s'en creuse un n o u 
veau. E n cela i l se d is t ingue des l ummes et des 
alques, car jamais i l ne d é p o s e son œ u f sur la 
terre nue. 

Les macareux ne creusent pas tou jours des 
trous : chaque fente de rocher ou crevasse un 
peu sombre leur est bonne pour n icher , et ce 
n'est q u ' à leur d é f a u t qu ' i l s se met tent à creu
ser; c'est du moins ce q u ' i l m'a s e m b l é . Beau
coup de macareux couvaient sur les Nyken , au 
m i l i e u de grosses p ie r res , dans les crevasses, 
les fenteset les a n f r a c t u o s i t é s des parois en ruines 
des rochers; mais i l n ' y en avait probablement pas 
assez pour le nombre immense des oiseaux, car la 
tourbe mol l e q u i consti tue le sol é t a i t par tou t 
c r e u s é e et m i n é e . Les deux sexes semblaient tra
vailler à la cons t ruc t ion du n i d , car j ' a i vu autant 
de femelles que de m â l e s autour des t rous . Us se 
servaient de leur bec et de leurs pattes; cepen
dant je ne saurais d i re comment ils s'y prenaient , 
par la raison qu ' i l s cessaient tout t ravai l a u s s i t ô t 
que l ' on approchai t . Pendant qu ' i l s creusent, ils 
sont recouverts d 'une telle p o u s s i è r e , ou p l u t ô t 
ils sont si couverts de boue, que l ' on p e u t à p e i n e 
r e c o n n a î t r e les couleurs de leurs plumes ; mais 
ils se net to ient avec le plus grand soin avant de 
se mettre à couver . Chaque couple ne p o n d q u ' u n 
seul œuf , u n peu plus gros que ce lu i d'une oie 
domest ique. L a coqu i l l e a le gra in grossier et 
i n é g a l , sa couleur est toute b lanche, mais la 
tourbe la colore b ien vi te en jaune et plus tard 
en b r u n . Les d e u x parents couvent . J ' ignore 
quelle est la d u r é e de l ' i ncuba t ion : on d i t qu 'e l le 
est d 'environ c i n q semaines. Le jeune é c l ô t avec 
un duvet l o n g , é p a i s , d ' un no i r foncé et d 'un gris 
c l a i r ; i l p ia i l le beaucoup pendant les premiers 
j ou r s ; plus t a rd i l cr ie plus f o r t , mais i l n'ap
prend le orr paternel que l o r s q u ' i l a pris son essor. 
I l grandi t assez len tement , aussi r e s te - t - i l l o n g 
temps au n i d . U ne le qu i t t e que l o r s q u ' i l a 
toutes ses ailes, et se je t te alors avec les vieux à 
la mer Le p è r e et la m è r e l u i t é m o i g n e n t la 
plus vive a f fec t ion : ils l u i appor tent le poisson 
de t r è s - l o i n , s'exposent pour l u i au danger, et 
le d é f e n d e n t avec beaucoup de courage. L ' u n et 
l 'autre couvent avec beaucoup de p e r s é v é r a n c e , 
et le m â l e l u i - m ê m e prend sa part de l ' é l evage ; 
quand i l perd sa femel le , i l pourvoi t seul à la 
n o u r r i t u r e d u pe t i t . E n l è v e - t - o n l ' œ u f au couple , 
i l en pond u n second ; si l ' on prend ce second, i l 
en pond souvent u n t r o i s i è m e , o rd ina i rement 
dans le m ê m e t r o u . Si l 'on s'empare des deux 
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vieux à la fois , d'autres couples couvent l ' œ u f et 
é l è v e n t le j eune . 

Les habitants de la c o n t r é e e n l è v e n t d'or
dinai re le premier œ u f , mais ils laissent le se
cond et vont chercher plus ta rd le jeune avant 
q u ' i l s'envole. Ils le mangent ou le salent pour 
l ' h ive r . 

Chasse. — L â c h a s s e en mer n'est jamais pro
f i table , parce que ces oiseaux s'enfoncent te l le
men t dans l 'eau, quand ils se voient poursuivis , 
qu 'on n'a plus que la t ê t e et le cou pour but , 
ce q u i f a i t qu 'on est o b l i g é de les t i r e r avec d u 
p lomb t r è s - f i n et qu 'on les manque t r è s - s o u v e n t . 
Je n 'a i jamais vu que les macareux sur lesquels 
nous t i r ions quittassent l 'eau pour les r é g i o n s 
a t m o s p h é r i q u e s ; tous cherchaient au contraire à 
s 'enfuir en plongeant . Us plongeaient encore 
t r è s - p r o f o n d é m e n t , alors m ô m e qu ' i l s é t a i e n t 
b lessés et qu ' i l s t r a î n a i e n t les deux ailes. 

C a p t i v i t é . — On ne prend pas les macareux 
pour les garder en cap t iv i t é , par la raison qu 'on 
ne peut les conserver, ou p l u t ô t parce qu 'on ne 
peut leur donner la n o u r r i t u r e q u i leur convient . 

LES ALQUES — ALCA. 

Die Alken, the Auks, 

Caractères. — Les alques on pingouins macro-
ptères, peuvent, j u s q u ' à un certain poin t , ê t r e re
g a r d é s comme des i n t e r m é d i a i r e s entre les 
lummes et les macareux. Ils ressemblent aux 
premiers par leur couleur et leur m a n i è r e de 
v ivre , aux derniers par la con fo rma t ion de leur 
bec. Ce lu i - c i est de longueur moyenne, t r è s -
é t ro i t , é levé , a r q u é à sa partie s u p é r i e u r e , re
c o u r b é à angle d ro i t à sa partie i n f é r i e u r e , r a y é 
sur les c ô t é s , t r è s - t r a n c h a n t sur ses bords, q u i 
sont r e c o u r b é s . La queue est courte et c o m p o s é e 
de douze pennes é t r o i t e s ; l 'a i le est é t r o i t e , 
a l l o n g é e , et un peu en fo rme de sabre. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
c o n t r é e s et parties de la mer où se rencontre le 
macareux moine sont f r é q u e n t é e s par les 

alques. 

L'ALQUE TORDA — ALCA TORDA. 

Der Tuidalh, the Razor-Bill. 

Caractères. — L'alque torda, le petit pin
gouin, le pingouin pie, ou simplementpingouinde 
quelques auteurs, estun oiseau de 16 à 17 pouces 
de long , de 26 à 27 pouces de large, de8 d 'en
vergure, la queue en mesure 3 et demi (mesures 
anglaises). A u temps des amours , i l est noir aux 
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parties supér i eu res du corps et à la gorge; un l i 
séré blanc va du bec jusqu'aux yeux, un autre se 
voit sur les rémiges de second ordre ; la poitrine 
et le ventre sont éga l emen t de cette de rn i è r e cou
leur. En hiver, le blanc couvre aussi la gorge et 
les côtés de la t ê t e ; le jeune a des teintes m o i n s 

nettes. L'œil est b run foncé ; le bec, à l'exception 
d'une ligne noire transversale, est noir ; les pieds 
sont éga lement noirs. 

SI œ l i ra , habitudes et r é g i m e . — L'alque 
torda ressemble tellement au lumme pour tout 
ce qui concerne le genre de vie, les m œ u r s et les 
habitudes, que presque tout ce qui a été dit de 
cet oiseau peut se rapporter à ce lu i -c i . Comme 
l u i , i l est surtout pé lagien . A tout prendre, i l 
reste à peu près toujours dans les m ê m e s lieux ; 
mais i l va facilement d'une partie de la mer à 
une autre. C'est ainsi qu'en hiver i l visite f ré
quemment tous les fiords de Norwége , où on ne 
le rencontre plus en é t é ; i l se montre aussi assez 
r égu l i è r emen t sur nos côtes , sur les côtes hollan
daises et f rançaises , et retourne, aux approches du 
printemps, vers le Nord , pour se reproduire. En 
mai , i l se rencontre avec les lummes et les maca
reux sur les côtes et y est aussi nombreux qu'eux. 
Boje en a vu une bande qui passait au-dessus de 
son navire, sur un espace d'environ 1,000 pieds, 
serrés les uns contre les autres et si nombreux 
qu ' i l put décha rge r dix fois son fusil sur eux. J'ai 
vu souvent m o i - m ê m e de semblables passages. 
Sur les Nyken vivaient des centaines de mil le 
d'alques tordas. On les voyait par couples et en 
société, r é p a n d u s sur tous les rochers; ilsparais-
saient en repos, mais en réali té ils é ta ien t tou 
jours en mouvement, du moins ba lança ien t - i l s 
continuellement la tê te . Us me laissaient appro
cher, sans crainte et sans surprise, j u s q u ' à quatre 
ou cinq pas et me regardaient tranquillement 
quand je m 'a r rê ta i s à cette distance ; mais ils se 
jetaient à l'eau du haut des rochers lorsque je 
voulais les prendre ; ils nageaient alors de côté 
et d'autre pendant quelques instants, puis plon
geaient et remontaient de nouveau sur le rocher. 
Les uns volaient de la m ê m e m a n i è r e que les 
macareux, en rasant la surface de l'eau et en 
passantau travers des vagues ; d'autres s 'é levaient 
avec légère té hors de l'eau et montaient dans les 
airs avec une é tonnan te rap id i té . Ils battaient des 
ailes en volant, comme des faucons, mais avec 
beaucoup plus de rap id i té , surtout quand ils vo
laient de bas en haut. Je fis une observation qui 
m'a semblé assez remarquable. Pour vérif ier la 
profondeur à laquelle un alque peut plonger, et 
pour voir combien de temps i l peut rester sous 

l'eau, j 'at tachai à l 'un d'eux que j'avais pris au 
n id , une longue et mince ficelle au pied, et je le 
jetai à la mer du haut du navire. 

L'oiseaudisparut aussitôt et développa jusqu'au 
bout le peloton de ficelle qu i avait 60 aunes de 
long; après deux minutes et quart environ, i l re
parut à la surface, respira, et replongea de nou
veau . 

Je le retirai alors à moi et je remarquai que 
son corps étai t tout gonflé ; un examen plus 
approfondi me montra q u ' i l était rempli d'air, 
au point que la peau n ' é t a i t p lu sadhé ren te qu'au 
cou, aux ailes, aux pattes et à la queue ; partout 
ailleurs elle étai t soulevée par le gaz. Sa voix 
ressemble à celle du macareux, mais est cepen
dant encore un peu plus basse et plus rauque : 
c'est à peu près oer, ou arr, et par moments arr, 
err, querr, querr 

A terre, l'alque torda choisit de préférence les 
fentes et les crevasses de rochers ; j ' a i trouvé 
aussi quelques nids sous les pierres, par consé
quent toujours dans des excavations. Chaque 
couple ne fai t qu 'un œuf, assez grand, allongé et 
offrant des colorations et des figures très-variées ; 
car, pour cette espèce aussi, i l est rare que l'on 
trouve deux œuf s qui se ressemblent. Je ne sais 
combien de temps dure l ' incubation, parce qu'on 
ne peut pas facilement observer les couples iso
lés ; i l est probable cependant qu'elle est de plus 
de quatre semaines. Le jeune, à la sortie de l'œuf, 
est couvert d'un duvet brun-noir , blanc à la face. 
A peine à moi t ié déve loppé , i l se jette du haut 
des rochers dans la mer, encouragé par les cris 
des parentsqui l 'y appellent; i l les sui tà la nage, 
apprend d'eux à plonger et à chercher sa nour
r i ture , et les accompagne encore quelque temps, 
alors m ê m e qu ' i l sait déjà manger seul. Si l'on 
prend l 'œuf au couple, i l en pond un second et 
m ê m e un t ro i s i ème . Mais le jeune qui sort de ce 
dernier est d'ordinaire t r è s - fa ib le . 

Lesjeunes se font souvent du mal quand ils se 
p réc ip i t en t du haut des rochers dans l'eau; à 
certains endroits, on trouve d'ordinaire de nom
breux cadavres au pied des rochers. Ceux qui 
sont blessés pour avoir sau té de trop bonneheure 
ou pour toute autre raison, meurent d'ordinaire, 
parce que s'ils savent bien nager, ils ne sont pas 
encore capables de plonger, et que les parents 
sont t rop maladroits pour les nourr i r sur l'eau. 
Outre cela, les alques sont exposés aux mêmes 
dangers et ont les m ê m e s ennemis que les es
pèces voisines. 
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L E S P I N G O U I N S — PINGUJNUS. 

Der Stummelalh. 

Au commencement de notre siècle, vivait en
core dans la mer Glaciale u n oiseau f o r t remar
quable, q u i semble avoir c o m p l è t e m e n t disparu 
de nos j o u r s , et cela, parce qu 'on l u i a f a i t une 
chasse t r è s - a c h a r n é e . S ' i l se rencontre r é e l l e 
ment dans quelque endro i t i n c o n n u , comme l 'a 
dit N e w t o n , i l est probable q u ' i l d i s p a r a î t r a de 
nouveau, à peine r e t r o u v é . Jadis, i l a servi de 
nourr i ture aux Islandais et aux G r o ë n l a n d a i s ; 
au jourd 'hu i c'est à peine si on peut se procurer 
sa dépou i l l e au poids de l ' o r . 

C a r a c t è r e s . — L ' e s p è c e type de ce genre 
forme le passage des plongeurs a i lés aux p lon
geurs a p t è r e s ; elle a pour c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s , 
outre sa ta i l le ex t raord ina i re , des ailes te l lement 
rudimentaires qu'elles m é r i t e n t à peine ce n o m , 
car elles sont tout à fa i t impropres au vol ; un 
bec a l l o n g é et r e c o u r b é insensiblement de la 
racine à la pointe , à mandibules s i l l o n n é e s sur 
les c ô t é s , l ' i n f é r i e u r e l é g è r e m e n t e x c o r i é e , bec 
t rès -é levé , mais p a r t i c u l i è r e m e n t é t r o i t , à bords 
à peu p r è s droi ts depuis l 'angle de la bouche ju s 
qu'aux narines, puis se relevant u n peu pour 
redescendre de nouveau. Les pieds ne d i f f è r e n t 
pas, quant à l eur s t r u c t u r é ; de ceux des alques ; 
la disposition des p lumes est la m ê m e ; la queue 
est aussi c o m p o s é e de douze rec t r ices . 

LE PINGOUIN BRACHYPTÈRE - PINGUINUS 
IMPENN1S. 

r 
Der Riesenalk, the great Auk. 

Caractères. — Le pingouin brachyptère ou 
grand pingouin des mers du Nord(fig. 204), comme 
l'appelle B u f f o n , a la grosseur d 'une oie o r d i 
naire ; sa longueur est de 13 pouces; quant à 
l 'envergure, i l ne faut pas en parler , vu la p e t i 
tesse des ailes; on peut c e p e n d a n t l ' é v a l u e r à 6 o u 
7 pouces et d e m i ; la longueur de la queue est de 
3 pouces 3/4 (mesures anglaises). Le plumage est 
d 'un no i r b r i l l a n t sur la part ie s u p é r i e u r e du 
corps; d ' un b r u n no i r à la gorge ; une tache 
blanche et ovale se vo i t autour et au devant des 
yeux; le ventre et le bou t des ailes sont blancs. 
En h iver , cette d e r n i è r e cou leur envahit aussi la 
gorge; et chez le jeune oiseau, elle occupe m ê m e 
une par t ie des c ô t é s de la t ê t e . Le bec et les pieds 

sont noi rs . 
Wol l ey et N e w t o n ont f a i t l 'h is toi re de cette 

e s p è c e . I ls ont r é u n i tou t ce que les l ivres an-

i ciens renferment sur eux, et tout ce qu' i ls ont 
pu apprendre des habitants de l 'Islande ; aussi 
j e m 'appuiera i sur tout sur leur t ravai l , en y ajou
tant les faits que j ' a i pu recue i l l i r m o i - m ê m e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — J u s q u e dans 
j ces derniers temps, on admetta i t que le p ingou in 

b r a c h y p t è r e habi ta i t ou avait h a b i t é la partie la 
plus septentrionale de la ter re . D ' a p r è s les re
cherches de W o l l e y , ce serait t ou t le con t ra i re . 
Bien ne nous autorise à penser que le grand 

I p ingou in ai t jamais vis i té le Spi tzberg et tout 
aussi peu l ' e x t r ê m e n o r d de l ' A m é r i q u e . H o l 
bô l l rapporte que le dernier p ingou in brachy
p t è r e a é t é pr is en 1815 sur les cô t e s du G r o ë n 
land . Toutes les autres relations disent q u ' i l 
habite plus vers le nord de la mer de glace, et 
que probablement , jadis , i l se t rouva i t sur tout 
dans le nord de l ' A t l a n t i q u e . I l semble p r o u v é 
q u ' i l descendait autrefois, pour pondre, jusque 
dans les î les F é r o ë et H é b r i d e s . B r i i l l o c k en a t u é 
un en 1812, a p r è s une chasse t r è s - l o n g u e , dans 
le voisinage des H é b r i d e s , et le natural is te F lem-
m i n g en a vu prendre un aut re , en 1822, à Saint-
K i l d a . E n 1790, on en a tué un exemplaire dans 
le por t de K i e l . C ' é t a i t le p remier que l ' on y e û t 
v u ; en 1830, d ' a p r è s Naumann , le cadavre d 'un 
grand p i n g o u i n v in t é c h o u e r sur les c ô t e s de 
Normandie . Plus bas vers le sud , l 'oiseau ne 
semble avoir jamais é t é v u . C'est en Islande et 
dans l ' î le de Ter re-Neuve q u ' i l a é t é r e n c o n t r é 
le plus souvent, mais pas p r é c i s é m e n t dans cette 
d e r n i è r e ; c'est p l u t ô t sur les petits r éc i f s q u i en 
sont voisins et q u i , t ou jour s battus par une mer 
houleuse, l u i of f ra ient un refuge et un abri a s s u r é s 
pour son n i d . Plusieurs de ces r éc i f s portent en
core le n o m de Récifs du grand pingouin, preuve 
qu' i ls é t a i e n t hab i tue l lement f r é q u e n t é s par cet 
oiseau, a Si l ' on prend en m a i n , d i t Newton , la 
belle carte de l ' Islande, d r e s s é e en 1844 par les 
soins de la S o c i é t é scient i f ique islandaise, on 
t rouvera le n o m de Réc i f du p ingou in a p p l i q u é à 
t rois places d i f f é r e n t e s . L ' î l e orientale est é l o i g n é e 
d 'envi ron 30 pieds de la c ô t e , et bien connue des 
p ê c h e u r s de baleines et des mar ins danois; l ' î le 
m é r i d i o n a l e appart ient au groupe des M a n o ô 
occidentales; l ' î le occidentale est s i tuée à la hau
teur d u capNaykjanes. I l n'est pas d é m o n t r é que 
le grand p ingou in se soit r ep rodu i t sur chacune 
de ces î les , mais cer ta inement sur deux d 'entre 

elles. » 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D é j à , dans 

le s ièc le p a s s é , le grand p ingou in é t a i t rare, à ce 
q u ' i l p a r a î t . Dans une ancienne relat ion manu
scrite d u m i l i e u d u dernier s i èc le , Newton et 
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Fig. 204. Le Pingouin brachyptère. 

Wolley ont d o n n é une description du cap Nayk-
jnnes. I l y est question du grand nombre d 'o i 
seaux qu'on y rencontre, mais on y l i t que le 
pingouin b r a c h y p t è r e n'y est pas aussi commun 
qu'on se l ' imagine, et que l'espace qu ' i l habite 
n'occupe guè re plus de la se iz ième partie du r é 
cif , parce qu ' i l ne peut monter plus haut, vu la 
petitesse de ses ailes. Une partie de cette relation 
donne une description détai l lée du grand p i n 
gouin et de ses m œ u r s . La description de l 'œuf 
est aussi exacte que si Fachmann l 'eût faite l u i -
m ê m e , et de plus, i l y a une image r ep ré sen t an t 
l'île et la capture d'un oiseau par deux chas
seurs. On a racon té à Olafsen, qui alla en Islande 
en l 'année 1458, que dans les temps passés les 
habitants remplissaient leurs barques avec les 
œuf s de cette î le , d 'où i l ressort qu'on y faisait, 
à cette époque , des chasses r égu l i è r e s . Ces 
chasses semblent avoir été con t inuées jusqu'au 
commencement de notre siècle ; mais à l ' épo

que de Faber, en 1822, on les avait laissées de 
côté et ce n 'é ta i t plus que fortuitement qu'on 
en entreprenait. C'est ainsi qu 'un navire, parti 
en 1813 des îles F é r o ë , pour chercher des vins 
en Islande, passa devant le récif, et, comme 
i l étai t couvert d'oiseaux, on y descendit pour 
leur faire la chasse et on tua plusieurs grands 
pingouins, dont quelques-uns furent rapportés à 
Reykiavic. Mais si nos renseignements sont 
exacts, le carnage dut ê t re grand, puisqu'on 
trouva 24 grands pingouins dans la cargaison 
qu'on ramena, sans compter, du reste, ceux qui 
avaient é té salés . 

Des autres renseignements recueillis par Wol
ley, en Islande, i l résu l te qu'autrefois le grand 
pingouin se voyait si r égu l i è r emen t pendant l'été, 
qu'on ne faisait que for t peu d'attention à l u i . Les 
habitants de Kyrk juvogr et de Sudrnes ne le 
remarquaient que lorsqu' i l se montrait sur le 
haut de la montagne de Kafna, pour descendre de 
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Fig. 205. Le Goi-fou doré (p. 892). 

l à v e r s l e gol fedeNeykjanes .Tous les observateurs 
s'accordent à d i re que les grands pingouins na
geaient la t ê t e haute, mais le cou r e n t r é et qu ' i l s 
é t a i en t t r è s - r e m u a n t s , plongeant sans cesse et ne 
voyageant jamais à la surface de l 'eau. Sur les 
rochers, i ls se tenaient debout et plus roides que 
les alques et les l ummes . Us marchaient ou 
couraient c o m m e un homme, en faisant de petits 
pas, et se p r é c i p i t a i e n t à l 'approche du danger 
du haut des rochers dans les flots. On en a v u 
sauler d 'une hauteur de plus de deux brasses. U n 
brui t les eff rayai t plus qu 'une appar i t ion . De 
temps en temps ils poussaient un cr i fa ib le . Per
sonne n'a r e m a r q u é qu ' i l s d é f e n d i s s e n t leurs 
œ u f s , mais quand on les a t taquai t , i ls mordaient 

é n e r g i q u e m e n t . 
D ' a p r è s les relations de B u l l o k , p u b l i é e s pai 

M o n t a i g u , i l s é t a i e n t t r è s - a g i l e s dans l 'eau. Quand 

ce voyageur visi ta l ' î le d 'Orkney, en 1812, les 
habitants l u i p a r l è r e n t d 'un m â l e que l ' on voyait 

BllEHM. 

depuis plusieurs a n n é e s à Papa Vestra. La fe
melle, a p p e l é e par les insulaires la reine des 
alques, venait d ' ê t r e t u é e lors de l ' a r r ivée de 
Bu l lok . Le naturaliste f i t la chasse au m â l e dans 
une barque pendant plusieurs heures, mais sans 
pouvoir l 'a t te indre . I l se rapprocha plusieurs fois 
de l u i , mais i l é t a i t si remuant q u ' i l ne put l 'at
teindre en le t i r an t . La r a p i d i t é avec laquelle i l 
cheminai t sous l 'eau é ta i t presque inc royab le . 
L a t h a m ajoute que le grand p ingou in se mont ra i t 
peu farouche à l ' é g a r d des p ê c h e u r s , mais q u ' i l 
fuyai t B u l l o k parce q u ' i l é t a i t é t r a n g e r . Les p ê 
cheurs t u è r e n t plus tard l'oiseau à coups de rame. 

En 1814, un paysan, au dire de Faber, tua six 
de cesoiseauxsur un peti t é c u e i l . D e cette é p o q u e , 
à 1830, i l en f u t t u é probablement beaucoup 
d'autres, mais jamais en nombre aussi c o n s i d é 
rable à la fois. E n 1830, un cer ta in Goudmundson 
en t repr i t une e x p é d i t i o n de chasse à Eldey et à 
Mehlsack, et trouva douze ou treize grands p i n -

I Y — 423 
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gouins sur l 'un des récifs , et huit sur l'autre : la 
plupart furent conservés pour des collections. 
L 'année suivante une nouvelle expédi t ion fu t 
faite sous la direction du m ô m e personnage et 
l 'on en tua vingt-quatre, dont quelques-uns f u 
rent m ê m e rappor tés vivants et conservés long
temps en capt ivi té . Ceux-ci furent éga l emen t 
gardés pour des collections, dépouil lés et em
paillés par une femme, comme le rapportent 
Newton et Wolley. En 1833 on en tua treize, en 
1834 neuf, en 1840 ou 41 trois, en 1844 deux. 
Ce furent p e u t - ê t r e les derniers de leur race. 
« On me pardonnera, dit Newton, si je décr is 
avec quelques détai ls les par t icu lar i tés de cette 
de rn iè re capture. Cela donnera une idée de la fa 
çon dont on faisait autrefois ces sortes de chasses. 

«L'expédi t ion se composait de quatorze h o m 
mes. Deux sont morts; nous avons causé avec 
tous les autres. Us partirent de Kyrk juvogr dans 
une barque, le soir du 2 mai , et a r r ivèren t le ma
tin suivant devant Eldey. D'après leur dire, cette 
île est un rocher abrupt, tail ié à pic à peu près 
de tous côtés ; la hauteur des parties roides est 
évaluée d i f f é r e m m e n t ; mais de l'autre côlé se 
trouve une pente qui monte depuis la mer jus
qu ' à une certaine hauteur, et qui est alors ar
rêtée par une muraille esca rpée , laquelle la sé
pare des parties si tuées plus haut. C'est au bord 
de cette pente que déba rquen t les grands pin 
gouins, et un peu plus haut qu'ils s é jou rnen t . Les 
chasseurs a p e r ç u r e n t deux pingouins et laissé 
rentde côté les autres oiseaux. Us c o m m e n c è r e n t 
aussi tôt la chasse de ceux- là . Les pingouins ne 
m o n t r è r e n t pas la moindre velléité de résister à 
l'attaque, mais se sauvèren t aussi tôt vers les 
parties élevées du récif, sans pousser de c r i , 
allongeant la lête et agitant les ailes. Malgré 
la br ièveté de leurs pas, ils marchaient à peu 
près aussi vite qu un homme pouvait le faire 
sur ce terrain. L'on en chassa un, dans un coin, 
en é tendant les bras, et on s'en empara. Sigurdr 
et Ke t i l poursuivirent le second et le pr irent 
juste au bas du rocher. Ketil retourna alors à 
l ' end ro i td ' où les oiseaux é la ient partis, et trouva 
un œuf gisant sur un bloc de lave, et le recon
nut pour ê t re celui d'un grand pingouin. I l le 
ramassa, mais le rejeta voyant qu ' i l étai t 
cassé. On ne sait pas s'il y avait encore un second 
œuf. Tout cela se passa en moins de temps qu ' i l 
n'en faut pour le raconter. Ces hommes n'a
vaient du reste pas de temps â perdre, car le 
vent se levait et la mer devenait fort ag i tée . 
Les deux oiseaux furent é t ranglés et ven
dus environ 60 thalers de notre argent. Leurs 

| corps se trouvent au Musée de Copenhague, u 
D'après de nombreuses communications d'an

ciens marins et de récentes recherches, i l peut 
ê t re établi que le pingouin brachyptère élait 
de m ê m e assez commun à Terre-Neuve et sur 
les îlots voisins. Steenstrup a le méri te d'a\oir 

j recueilli des renseignements anciens et d'une 
j certaine importance sur le nombre considérable 
j des pingouins, comme on appelait l'oiseau sur 

les côtes occidentales de l 'Atlantique. Des rela-
; tions qui nous sont venues de cette contrée , au 

: d ix-sept ième siècle, i l résul te ra i t que le grand pin
gouin y étai t t r è s - r é p a n d u . Nous apprenons en 
m ê m e temps comment ces oiseaux y ont été dé
trui ts . On les chassait dans des enceintes faites 
de pierres posées les unes à côté des autres, ou 
bien encore vers le bateau. C'est ainsi qu'un 
certain Hakluyt raconte dans une lettre datée 
du 13 novembre 1573, qu'ils aperçurent sur l'île 
dite des Pingouins, une grande quant i té de ces 
oiseaux, et qu'ils les chassèren t , à l'aide d'une 
planche, jusque dans le bateau, où ils en entas
sèrent autant qu ' i l put en contenir. Le même 
auteur dit : « Nous ar r ivâmes plus tard à une 
île appelée des Pingouins, à cause d'un oiseau 
qui s'y trouve en quan t i t é innombrable, et 
qui ne peut voler, vu que ses ailes ne sont pas 
capables de soutenir son corps. Cet oiseau 
n'est guè re plus petit qu'une oie et est extraor-
dinairement gras. Les F rança i s s'entendent à 
merveille à les attraper et à les saler ; si nous 
avions eu assez de temps, nous aurions em
por té une cargaison de ces oiseaux. » D'autres 
réci ts confirment ces faits, et surtout le suivant. 
En 1841 Pierre Stuvitz, naturaliste norwégien, 
fu t envoyé par son gouvernement pour étudier 
les détai ls de la pêche à la morue. I l entendit 

; souvent les p ê c h e u r s parler de l'existence anté
rieure d'une q u a n t i t é considérable d'oiseaux 
qu'ils nommaient des pingouins, et i l parla 
souvent de ces laits dans ses relations. Les sa
vants de son pays furent in t r igués de ces détails, 
parce qu'ils croyaient que le pingouin ne se trou
vait que dans l ' hémisphè re austral, et ils don
n è r e n t un d é m e n t i à Stuvitz. Celui-ci eut alors 
des doutes et résolu t de visiter l'île de Funk, 
groupe de petits écuei ls s i tués devant la baie 
de Bonavista. I l y trouva les restes des en
ceintes de pierres où l 'on chassait autrefois ces 
oiseaux, et des monceaux d'os de pingouins. 
U en envoya quelques-uns à Christiania où on 
les reconnut pour des os de pingouins Dracby-
ptères , et ainsi f u t éclairci le mystère . En 1863 

| un A m é r i c a i n obtint du gouvernement la per-
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mission d'enlever la terre du rocher e l de l 'en
voyer à Boston c o m m e engrais. On y t rouva alors 
non-seulement des os en t r è s - g r a n d nombre , 
mais m ê m e , dans certains endroi ts , des corps 
momif ié s q u i s ' é t a i e n t c o n s e r v é s dans la terre 
et la glace. L ' é v ê q u e de Terre-Neuve r e ç u t 
heureusement deux de ces momies , et les en
voya en Ang le t e r r e , à O w e n , q u i eut ainsi l'occa
sion de fa i re la descr ip t ion b ien connue des os 
de grand p i n g o u i n . 

La n o u r r i t u r e des grands pingouins se c o m 
pose de poissons de diverses tailles. Fabr ic ius 
rapporte q u ' i l a t r o u v é , en ou t re , des d é b r i s de 
végé taux dans l 'estomac d 'un j eune . Le seul 
œuf que pondi t u n couple au mois de j u i n , é t a i t 
en forme de toupie , comme celui de l 'alque 
torda, mais é t a i t remarquable par son vo lume . 
C'est, relat ivement , le plus gros œ u f t a c h e t é de 
tous les œ u f s des oiseaux e u r o p é e n s . Sa lon
gueur est de 12 à 14 cent . ; son d i a m è t r e , dans 
la partie la plus r e n f l é e , est de 7 cent, à 8 cent. 
et d e m i . La coqui l l e est é p a i s s e , m a t e , à 
pores profonds ; le fond est gris-blanc t i r a n t 
sur le jaune ou le vert ; les dessins sont va r i é s 
et bizarres comme ceux des l ummes et de l ' a l 
que torda, et f o r m e n t des taches brunes ou 
noires, rondes ou ovales, des l ignes c o n t o u r n é e s 
ou toute autre e s p è c e de figures analogues. Le 
mâle et la femel le couvent a l ternat ivement ; 
combien de temps ? on l ' ignore : p e u t - ê t r e l ' i n 
cubation est-elle de six à sept semaines. Le jeune 
sort de l ' œ u f avec un p l u m . ue gris f o n c é ; i l est 
presque a u s s i t ô t condu i t à l 'eau. 

C a p t i v i t é . — Nous avons aussi quelques 
détails sur la vie de cet oiseau en c a p t i v i t é . E n 
1821 ou 1822, F l e m m i n g , dans son inspect ion 
annuelle des phares du N o r d , rencont ra un cer
tain Stevenson. « Quand nous f û m e s sur le 
point de qu i t t e r , le 18 a o û t , l ' î le de Glas, d i t - i l , 
i l nous f u t a p p o r t é à bo rd un grand p ingou in v i 

vant, qu i avait é té c a p t u r é quelque temps aupara
vant à Saint -Ki lda , par Macle l lan , le fe rmier de 
Glas. 11 é ta i t ama ig r i , et paraissait malade; pour
tant i l se r e m i t au bout de quelques jours , g r â c e à 
une abondante a l imenta t ion de poissons et à une 
certaine l i b e r t é qu 'on l u i laissa d'aller à l 'eau, 
tout en le maintenant prisonnier au moyen d'une 
ficelle a t t a c h é e à la patte. Malg ré cet obs'.acle, 
i l p longeait et nageait sous l'eau avec une si 
grande ag i l i t é , q u ' i l d é j o u a i t toutes les pour
suites qu 'on l u i faisait en barque. Quand on lu i 
donnai t à manger dans sa cage, i l renversait la 
tê te en a r r i è r e et t é m o i g n a i t d'une grande ter
reur en s'agitant et en poussant de petits cris 
plaint i fs et é t o u f f é s . U n autre exemplaire f u t pris 
à Saint Ki lda en 1829, au d i re de Mac-Gi l l ivray , 
et un t ro i s iône en 1834, à l ' e n t r é e du por t de 
W a t e r f o r d . Ce dernier , d ' a p r è s ce lu i q u i le 
p r i t , é t a i t presque m o r t de f a i m . I l f u t vu à quel
que distance du rivage et f u t c a p t u r é au moyen 
d 'un a p p â t sur lequel i l se jeta avidement . Le 
p ê c h e u r le garda quelques jours chez l u i et le 
n o u r r i t avec des pommes de terre t r e m p é e s dans 
du la i t , que le pauvre a f f a m é d é v o r a i t m a l g r é 
ce qu'avait d ' anormal pour l u i ce genre d 'al i . 
menta t ion . A p r è s l 'avoir c o n s e r v é une dizaine 
de jours , le p ê c h e u r le vendit à Davis, q u i l ' en
voya l u i - m ê m e à Grugh d 'Hore town . I l vécu t 
environ quatre mois , et f u t n o u r r i d 'abord de 
pommes de terre t r e m p é e s dans d u la i t , et plus 
tard de poissons qu 'on l u i e n f o n ç a i t dans le 
gosier Ce p ingou in oe tenait t r è s - d r o i t et se 
f ro t t a i t souvent la t ê t e avec les pieds; i l sautait 
quand on l u i donnai t un morceau q u ' i l a imai t 
plus p a r t i c u l i è r e m e n t . D ' a p r è s Grugh, i l p r é f é 
ra i t lespoissons d'eau douce,et sur tout les t rui tes , 
aux poissons de mer . U avalait toute e s p è c e de 
nou r r i t u r e sans r ien laisser. I l resta tou jour s 
assez sauvage. C'est tout ce que l 'on sait sur cet 
oiseau. 

L E S A P T Ë N O D Y T I D É S — APTE NO D Y T J E . 

Lie Flussentuuchcr, Ihe Penguins. 

C a r a c t è r e s . — Les a p t é n o d y U d é s semblent 
é t ab l i r la t rans i t ion entre les oiseaux et les pois
sons. I ls n 'on t dans leur aspect que des res
semblances é l o i g n é e s avec les plongeurs ailes, 
et f o r m e n t une f a m i l l e t ou t à f a i t à part . Leu r 
corps presque conique, vu que le dos est f o r t 
peu é l a r g i dans son m i l i e u , s 'amincit beaucoup 

de bas en haut. I ls ont le cou de longueur 
moyenne, mais t r è s - l a r g e ; la t ê t e pe t i t e ; le bec à 
peu p r è s de la longueur de la t ê t e , d ro i t , f o r t , 
dur , ap la t i , s i l l onné l a t é r a l e m e n t , t ranchant sur 
ses bords, un peu é m o u s s é à la pointe ; des tarses 
assez é levés , quatre doigts d i r i gé s en avant, dont 
t rois r é u n i s par une membrane ; l 'aile tellement 
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rudimentairc qu'elle ressemble p lu tô t à une na
geoire qu 'à une aile, les pennes é tan t presque 
converties en écailles. Les plumes de tout le 
corps rappellent du reste plutôt des squames de 
poissons que de vér i tables plumes, car elles sont 
imbr iquées et aplaties ; aussi a-t-on donné aux 
apténodyt idés le nom d'oiseaux poissons. 

La structure interne répond à l'organisation 
externe. Leurs os di f fèrent de ceux des autres 
oiseaux; ils sont durs, lourds, épais et sans 
aucun canal aé r i f e r e ; quelques-uns possèdent 
m ê m e une moelle huileuse. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —Les apténo-
dytidés ne se trouvent que sur l ' hémisphè re sud, 
entre le 30 e et le 75 e degré . 

M œ u r s , habitudes et r é g i m e . — Ils habitent 
la mer et ne sont sur les côtes qu'au moment 
de la ponte. Les di f férentes espèces ont des 
m œ u r s t rès-di f férentes , pourtant i l est possible 
de faire une description généra le de la famil le , 
surtout si l 'on ne lient compte que des espèces 
principales. 

LES MANCHOTS — APTENODYTES. 

Die Finnentaucher, the Penguins. 

Caractères. — Les manchots se font remar
quer par leur grandeur extraordinaire ; ils ont 
le bec plus long que la tête , mince, droit , re
courbé à la pointe, la mandibule supé r i eu re 
rayée dans toute sa longueur, l ' infér ieure élar
gie à la racine, et recouverte d'une peau glabre et 
lisse; les jambes t rès-courtes , épaisses , ar t iculées 
près du croupion ; les trois doigts an té r i eu r s 
longs et r éun i s par une membrane t rès-é t ro i te ; 
les plumes appl iquées contre la peau, partout 
t rès -cour tes , et ornées de for t belles couleurs 
en certains endroits. 

LE MANCHOT DE i'ATAOOME — APTENODYT ES 
PA TAG ON ICA. 

Der Kônigstaucher, the King-Penguin. 

Caractères. — Le manchot de Palagonie 
(Pl . X L ) a la tête et la gorges noires; la nuque et 
le dos d'un gris ardoisé bril lant ; le ventre blanc ; 
la poitrine plus ou moins jaune; de r r i è re les yeux 
une raie jaune, é t ro i te , qui descend sur les côtés 
du cou et se réun i t sous la gorge à celle du côté 
opposé ; les ailes no i râ t res ; le bec noir à la base, 
jaune à l ' ex t rémi té et en dessous; les pieds 
écailleux et d'un brun noir. La longueur de 
l'oiseau est environ de 3 pouces, le poids de 
30 livres et plus (mesures anglaises). 

L E S S P H É N I S Q U E S — SPBENISCUS. 

Der Fetttaucher, the Fut-Penguin. 

Caractères. — Les sphénisques sont des oi
seaux à bec plus court que la tê te , compr imé, 
dur, rayé i r r é g u l i è r e m e n t en travers, recourbé 

• en dedans sur ses bords, et couvert de plumes à 
la partie in fé r i eu re de sa base. 

LE SPH1ÎMSQUE DU CAP — SPIIENISCVS 
DEMEIISUS. 

Der BriUenfetttaucher, the Cape-Penguin. 

Caractères. — Cette espèce est le représentant 
le plus connu de ce genre. C'est un oiseau d'en
viron 20 pouces de long. I l a les épaules, la 
gorge, les joues, et sur la poitrine une raie en 
forme de fer à cheval, d'un gris noi r ; le ventre 
blanc, couvert de taches b r u n â t r e s et arrondies; 
le bec noir, rayé de blanc; les pieds bruns. 

LES GORFOUS — EUDYPTES. 

Die Sprungtaurher, the crested Penguins. 

Caractères. — Les gorfous, ou plongeons sau
teurs, ont le bec aplati à la base, rayé obliquement, 
r e c o u r b é en crochet dans sa partie supér ieure , 

I et émoussé à la pointe; des plumes très-allon
gées autour des yeux et formant de véritables 
houppes. 

Comme rep ré sen t an t de ce genre nous décri
rons l 'espèce suivante. 

LIE GORFOU DORÉ — EUDYPTES CIIRYSOCOMA. 

Der Goldtaucher, the crested Penguin. 

Caractères. — Le gorfou doré (fig. 205), ou, 
comme beaucoup de naturalistes l 'ont nommé, 
le gorfou sauteur, est un oiseau vraiment beau, 
de la grosseur d'un canard et d'une longueur 
d'environ 20 pouces. U a la tê te , le cou, le dos, 
les ailes et les côtés noirs; les plumes formant 
houppe d'un jaune p â l e ; le ventre et le dessus 
des ailes blancs; le bec d'un rouge b run ; les 
pieds b l anchâ t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des manchots, 
des s p h é n i s q u e s et des gorfous . — Le man
chot (le Patagonie habite la mer de la Terre de 
Feu, les îles Falkland et la Nouvelle-Géorgie; on 
le trouve t r è s - f r é q u e m m e n t sur les côtes de la 

\ Patagonie, aux é p o q u e s de la ponte. Le sphénis-
| que du Cap se rencontre depuis le Cap jusqu'au 

pôle arctique, aux îles Malouines, Falkland et 
| Macquarie. U habite surtout la mer située entre 
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la pointe de l ' A f r i q u e et le sud de l ' A m é r i q u e , 
et celle comprise entre le Cap et Valparaiso ; 
on le voi t m ê m e j u s q u ' à la Plata. Le gor fou d o r é 
ou sauteur a é t é t r o u v é dans les parties les 
plus diverses de l ' o c é a n I n d i e n , sur les cô t e s 
de la Terre de Feu et de l ' î le de Tr i s tan d ' A -
cunha. I l n'est pas invra isemblable que toutes 
les e spèces de cette f a m i l l e entreprennent d'assez 
grands voyages ; on en a r e n c o n t r é quelques-
unes l o i n de toute ter re , au m i l i e u des mers ; 
d'autres apparaissent r é g u l i è r e m e n t aux m ê m e s 
endroits, à certaines é p o q u e s de l ' a n n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des manchons, 
des s p h é n i s q u e s et des g o r f o u s . — Les e s p è c e s 
de ces trois derniers genres sont comparables aux 
dauphins ; non-seulement elles m è n e n t une vie 
ident ique, mais l eu r ressemblent te l lement par 
leurs mouvements , qu 'on pour ra i t les confondre 
avec certaines e s p è c e s de cetle f a m i l l e . L e u r s t r u c -
ture est en ha rmonie avec l eu r genre de vie tou t 
aquatique ; ces oiseaux nagent avec une c é 
lér i té incomparab le . La lou rdeur et l ' épa i s seu r 
de leurs p lumes fon t qu ' i ls enfoncent beaucoup 
dans l 'eau, comme le fa i t remarquer Gould ; 
aussi n 'on t - i l s que la t ê t e et le cou dehors, t r ès -
rarement le dos. Us p longent à une t r è s - g r a n d e 
profondeur , s 'aidant de leurs courtes ailes et de 
leurs pieds avec tant de force , qu ' i l s peuvent ap
p a r a î t r e et d i s p a r a î t r e de la surface au m i ' i e u 
des plus fortes t e m p ê t e s . Quelques e s p è c e s , sur
tout le g o r f o u sauteur, se lancent hors de l'eau 
par un e f for t é n e r g i q u e , restent u n instant sus
pendus dans l ' a i r , puis disparaissent de nouveau 
dans les vagues. On ne sait à quel le profondeur 
ils peuvent descendre, mais i l est probable uu ' i l s 
ne le c è d e n t en r i en aux mei l leurs plongeurs à 
palettes ou à ailes. M ê m e sur ter re , ils se meuvent 
avec une ag i l i t é r emarquab le . L a disposi t ion de 
leurs pattes les oblige à une station d ro i t e ; aussi 
ne, peuvent-i ls fa i re que des pas t r è s - c o u r t s , en 
posant u n pied devant l 'autre et en se tournan t 
a l ternat ivement d 'un cô té à l 'autre . Mais si on 
vient à les e f f rayer , ils se couchent , d ' a p r è s 
Abo l t , sur la po i t r ine , et glissent en s'aidant 
tout à la fois de leurs ailes et de leurs pattes, et 
cela avec tant de r a p i d i t é q u ' u n h o m m e a de la 
peine à les rat t raper en courant . Ils descendent 
les pentes des rochers m o i t i é glissant, m o i t i é 
roulant , et s'ils a r r ivent j u s q u ' à l'eau ils sont 
s a u v é s . Lor squ 'on est sur un navire , on les 
a p e r ç o i t en bandes plus ou moins nombreuses, 
nageant dans des direct ions d é t e r m i n é e s et plus 
vi te que le m e i l l e u r vo i l ie r . T o u t le chemin se 
f a i t de la m ê m e f a ç o n , chacun plonge à son tour 

i et va r e p a r a î t r e plus l o i n dans la d i rec t ion de la 
rou te , pendant que le reste de la bande poursui t 
son voyage. Us plongent sur tout pour chercher 
leur n o u r r i t u r e , q u i consiste en poissons de toute 
e s p è c e , en mollusques et autres an imaux marins 
qu i habi ten t sur les r éc i f s de cora i l et sur les 
plantes d u fond de la mer, où ils vont les prendre . 
Certaines e s p è c e s semblent ne se n o u r r i r que de 

\ poissons. I l est à peine besoin de dire qu ' i ls f o n t 
tout en nageant, c'est m ê m e en nageant qu ' i ls 
do rment ; mais j e dois ajouter qu ' i ls perdent 
moins de temps que les autres oiseaux à lisser 
leurs plumes, par la raison que leur peau est 
t r è s - g r a s s e et suinte cont inuel lement une hui le 
épa i s se q u i sert à o indre les plumes. Us em
ploient une grande partie de l ' a n n é e à la re
produc t ion , et le cur ieux est que pendant le 
temps de la ponte m ê m e ceux q u i ne cou
vent pas vivent sur la ter re . Us se rassemblent 
à une certaine é p o q u e bien p r é c i s e de l 'an
née , aux places habituelles de la ponte. Dans 
l 'île de Fa lk l and , c'est à la f i n de septembre, 
d ' a p r è s A b o t t ; dans d'autres î l e s , u n peu plus 
tôt ou plus tard ; et alors commence pour eux 
une vie t r è s - a n i m é e . Bennet t , qu i visita les î les 
Macquarie, dans l ' océan Pacif ique, nous donne 
une descript ion t r è s - v i v a n t e de ces an imaux. 

« Le nombre des manchots qu i se r é u n i s s e n t 
sur une m ê m e place est t r è s - g r a n d , d i t - i l , et i l 
est impossible de les compter , parce que j o u r 
et nu i t 30 ou 40,000 de ces oiseaux vont et 
viennent de la mer à la terre. Ceux q u i sont 
sur terre, sont o r g a n i s é s comme u n r é g i m e n t de 
soldats, et r a n g é s non-seulement en l ignes, mais 
encore d ' a p r è s leur â g e . Les jeunes sont à une 
place; les adultes, les couveuses et les femelles 
libres à l 'autre . Le triage est f a i t si r igoureuse
ment que chaque c a t é g o r i e repousse i m p i t o y a 
blement tous les oiseaux des autres c a t é g o r i e s , n 

Le l ieutenant L ia rde t , q u i a h a b i t é plusieurs 
a n n é e s l ' î le de Fa lk land , conf i rme toutes les 
d o n n é e s de Bennett , et parle, l u i aussi, de l ' i m 
pression curieuse que p rodu i t sur le spectateur 
le mouvement de tous les oiseaux r é u n i s sur u n 
aussi courtespace, en nombre aussi c o n s i d é r a b l e . 

Quand la so i r ée est belle, au moment où la 
n u i t va descendre sur l ' î le , ils é l è v e n t la voix , et 
poussent des cris i n in te r rompus ; ils f o n t une m u 
sique t r è s - b r u y a n t e de p r è s et q u i , de l o i n , res
semble au b r u i t d'une foule v io lemment a g i t é e . 
Pendant le temps de la couvaison, ils tracent dans 
les herbes des sentiers qu' i ls d é b a r r a s s e n t de t o u 
tes les pierres et d é t r i t u s , et qu ' i l s aplanissent si 
bien qu 'on les c ro i ra i t faits par la ma in des 
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hommes. Ces sentiers, au dire d'Abott, vont de 
la plage dans di f férentes directions, e t à p l u s i e u r s 
milles dans l ' in té r ieur de l ' î le. 

Certaines espèces se creusent des trous pour 
y déposer leurs œuf s . Elles choisissent à cet 
effet un endroit plan, et y tracent un espace 
qui prend la forme d'un c a r r é . Chaque carré 
sert à la pose d'un nid et est c reusé . Le nid 
consiste en un t rou en forme de fourneau, de 
2 à 3 pieds de profondeur. L ' en t rée en est 
large, mais t r è s - b a s s e , l'excavation est rel iée 
aux souterrains voisins, de sorte que l 'on peut 
péné t re r dans la profondeur, par les côtés . Des 
chemins particuliers circulent autour de la 
place de couvaison, et ces chemins sont aussi 
aplanis et aussi unis que ceux de nos villes. 
Chaque couple qui possède un t rou constitue 
une famil le , et en généra l tous les oiseaux qui 
habitent la m ê m e place appartiennent à la 
m ê m e r é p u b l i q u e . Le mâle est assis à côté de 
la femelle qui couve. U la remplace quand elle 
quitte le n id , de so rte que l 'œuf n'est jamais 
a b a n d o n n é . Mais cette conduite semble dictée 
aussi par ce fait que les ap ténodyt idés se volent 
r é c i p r o q u e m e n t leurs œufs . Quelques espèces 
p tussent m ê m e ce penchant au vol si lo in , 
qu elles s 'enlèvent les œufs de vive force. I l peut 
arriver que l 'on trouve des jeunes de tout âge 
dans un m ê m e n i d . L 'œuf ressemble à celui des 
oies domestiques ; i l est t ache té de vert sur un 
fond brun . Tous les ap ténodyt idés couvent avec 
beaucoup d'ardeur et ils n'abandonnent jamais 
leur n id . A l'approche de l 'homme, ils agitent la 
tête avec des mouvements t rès-drôles , et cher
chent à se défendre de leur mieux, à grands 
coups de bec. Les femelles prennent l 'œuf, au 
dire de Bennett, entre la cuisse e l le côté du ven
tre et le serrent si for t qu'elles parviennent quel
quefois à le transporter ainsi à de grandes dis
tances. Pendant le temps de l ' incubation, les 
mâles vont du n id à la mer, pour y chercher la 
nourri ture de la femelle et plus tard celle de la 
petite famil le ; ils s'acquittent de cette besogne 
avec tant d'ardeur qu'ils suffisent parfaitement 
aux besoins de la m è r e et des petits. Quelques 
espèces couvent dans des trous humides, sur le 
sol, et tout près les unes des autres. Abott , par 
exemple, a t rouvé une place qu i , sur 500 toises 
au plus de long et 50 de large, étai t tellement 
couverte d 'œufs qu ' i l élai t impossible de marcher 
entre eux sans en éc rase r , 

« J'ai r e m a r q u é avec é l o n n e m e n t , d i t - i l , que 
les oiseaux retrouvaient leur n id quand on les 
en avait chassés ; ils retournent directement à 

leur œuf et le replacent t r è s - so igneusement en
tre leurs pattes, juste sous la tache de couvai
son. » Sur quelques places à nids, les manchots 
pondent au mil ieu des plongeons et leur volent 
les m a t é r i a u x qu'ils ont ramassés pour faire leur 
n i d . Sur d'autres î les , on trouve mêlés à eux 
des proce l la r idés , avec lesquels ils font bon m é 
nage. I l n Jest pas encore bien établi si toutes 
les espèces se creusent des trous pour leurs 
nids, ou si c'est une par t icu la r i té n'appartenant 
qu 'à quelques-unes. 

Lesjeunes sortent de l 'œuf avec un plumage 
gris foncé , et reçoivent tant de nourriture qu'ils 
ont bien vite atteint toute leur croissance. Fitzroi 
décr i t ainsi la m a n i è r e dont ils sont nourris : 
les parents se posent sur une petite éminence , 
poussent un petit cr i qui tient le mi l ieu entre un 
grognement et un couac, lèvent la tête en l'air, 
comme s'ils voulaient tenir un discours à toute 
la r épub l ique ailée ; les jeunes se posent autour 
d'eux; et lorsque le vieux a caqueté pendant en
viron une minute, i l baisse la tête, ouvre le 
bec aussi grand qu ' i l peut, le présente au petit 
qui y plonge le sien et y reste à becqueter pen
dant une ou deux minutes. Le caquetage recom
mence, le jeune est nourr i à nouveau, et ainsi de 
suite pendant une dizaine de minutes. Quand 
les petits ont acquis un certain développement , 
c 'est-à-dire quand ils ont la moi t ié de leur gros -
seur, toute la famil le se dirige vers la mer, et 
la place à nids est a b a n d o n n é e , à l'exception de 
quelques retardataires qui y restent encore pour 
se reposer. Toujours est-il qu'Abott a observé 
de ces t ra înards sur l'île de Falkland. 

Lesson et Garnot nous ont appris ce qui se 
passe quand des hommes apparaissent au milieu 
de la colonie. Le vaisseau VUranie, qui portait 
ces naturalistes, é choua sur les îles Malouines, et 
l ' équipage f u t envoyé à la recherche de subsis
tance. On descendit aussi sur l ' I le des pingouins 
où se trouvaient encore 200,000 de ces oiseaux 
occupés à couver, et cela dans l'espoir qu'on trou
verait des phoques. A l'approche des marins, 
bien qu ' i l f î t nui t , les oiseaux se mirent à crier 
d'une façon é p o u v a n t a b l e ; au jour,on aperçutdes 
mil l iers d'oiseaux sur le bord du rivage, hurlant 
tous ensemble à pleine gorge. Le plus for t braille
ment de l'oie n'approche pas de la voix de cha
que manchot pris i so lément . On se figure donc 
ce que devait ê t re le brui t , alors que tant de mil
liers contribuaient à le faire. Les oiseaux s'e:> 
fu i r en t à l'approche des marins aussi vite qu'ils 
purent et disparurent, les uns dans les hautes 
herbes, lesaulres dans leurs trous. On remarqua 
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b i e n t ô t qu'i ls ne s 'enfuyaient que par leurs che
mins ; on se p l a ç a alors dans ces chemins et on 
put fac i lement les prendre . L a chasse se f i t à 
coups de b â t o n , et f u t r e c o m m e n c é e autant de 
fois qu'el le f u t j u g é e n é c e s s a i r e pour c o m p l é t e r 
l ' approvis ionnement . H u i t ou d ix hommes fu ren t 
e n v o y é s ; i ls s ' a p p r o c h è r e n t sans b r u i t , occu
p è r e n t les sentiers et a s s o m m è r e n t les oiseaux 
avec de courts b â t o n s . Mais i l f a l l a i t l eur fendre 
le c r â n e , si on ne voula i t les voir se relever et 
s 'enfuir de nouveau. Quand ils se voyaient sur
pris , ils poussaient des cris lamentables et 
se d é f e n d a i e n t avec un grand courage à coups 
de bec. Ils marcha ien t si lourdement et si 
b ruyammen t qu 'on e û t c r u entendre t ro t ter de 
petits chevaux. Peu à peu, on appr i t à faire 
cette chasse t r è s - h a b i l e m e n t , et en c i n q ou six 
heures on tua i t habi tue l lement 60 ou 80 p i è c e s . 
Pour tan t cela ne suff isai t g u è r e pour plus de 
deux jou r s à la n o u r r i t u r e de l ' é q u i p a g e . Chaque 
oiseau pesait 10 ou 11 l ivres , mais les intestins en
traient pour beaucoup dans ce poids et, de plus, 
i l f a l l a i t enlever toute la graisse, de sorte q u ' i l ne 
restait plus que 3 ou 4 livres de viande. N ' e û t 
é t é d 'ai l leurs la n é c e s s i t é , on n ' e û t pas f a i t la 

guerre à ces innocents volatiles, car leur chair 
i a t r è s - m a u v a i s g o û t . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes manchots s 'appri
voisent f a c i l e m e n t ; ils deviennent t r è s - c o n 
fiants et suivent leur m a î t r e comme un chien . 

, Les vieux, par contre , restent tou jour s sauvages 
et agressifs; ils cr ient sans cesse, et se p r é c i p i t e n t 
m ô m e sur les plus gros animaux domestiques, 
en agitant leurs ailes et en cherchant à les p i n 
cer avec leur bec. U n capitaine de navire me ra
conta i t q u ' i l a g a r d é une fois à son bord deux 
manchots pendant six semaines, en les n o u r r i s 
sant de la rd et de viande sa l ée . Les captifs s 'é
taient si bien a c c o u t u m é s à cette a l imenta t ion 
anormale, que le capitaine avait l 'espoir de les 
amener vivants en Europe. Mais u n beau j o u r 
les deux captifs r e n c o n t r è r e n t , en se promenant 
sur le pont du navire, u n e é c o u t i l l e entr 'ouverte, 

! et avant que l 'on p û t arriver pour les en e m p ê -
j cher, ils se p r é c i p i t è r e n t à l 'eau, leur v é r i t a b l e 
! é l é m e n t , et d isparurent en plongeant. Ce n'est 
I que dans ces derniers temps qu 'on a r éuss i à 

conserver vivant un manchot , au Ja rd in zoolo
gique de Londres, malheureusement i l n 'a pas 
s u p p o r t é longtemps sa c a p t i v i t é . 





Fig, 6. La Huppe vulgaire (p. 21). 
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Fig. 86. Lagopède des Alpes en plumage d'été (p. 337). 
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